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PRESENTATION

On lit parmi les «Orientations pratiques et délibérations» du
CG22 : «Le Recteur Majeur, avec son Conseil, vera s'il y a lieu
de préparer un "commentaireo des nouvelles Constitutions qui serve
à en approfordir le sens, à en saisir la portée spiituclle et à
stimuler les confrères pour qu'ils les vivenbr.t

Le Recteur Majeur et son Conseil ont jugé très signiftcative
cette suæestion capitulaire.

C'est pourquoi dès décembre 1984, on se mit à étudier la
manière de repondre à cet engagement; mais on dut constoter
qu'une réalisation rapide du tavail n'était pas facile.

Dans les premien mois de 1985, le Recteur Majeur constitua
une équipe formée d'une quiraaine dc confrères compétents et
disponibles; il leur présenta wc disübution organique du contenu
des Parties des Constitutioru et assigna à chacun un secteur de
travail.2 Il indiqua également quetqies critères à suivre dans la
rédactton pour rester firCèles aux objectifs proposés par le CG22.

En décembre 1985, on pouvait déjà présenter aux membres du
Conseil général un abondant matértel d'une première rédacttoq en
vue d'une révision critique attentive et d'une éventuelle restruc-
luration.

Le texte initial, les observations et les propositions recueillies
furent alorc conftées au Secrétaire général Don Francesco Maracca-
ni, chargé de donner à ce texte, dans les limites du possible,
homogénéité, proportion, linéarité, harmonie des contenus et une
documentation adéquate.

I æn Orientations t.4, cf. Documents n" 4
2 L'equip. étâit composée des confrères suivants : AUBRY Joceph, BISSOLI Cesare, BOSCO
Giovanni Battist4 FRANZINI Clemenrs FRAïTALLONE Raimoado, LOSS Nicolo, MARAC-
CANI Francesco, MOTTO Francesco, NATALI Paolo, NICOLUSSI Giuseppe, PARON Omero,
SCHWARZ Ludwig SCRJVO Gaehno, VAN LUYN Adriaao, VECCHI Juan Edmondq
VIGANO Argelo MGANO Egidio.
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Au übut du mois de septembre 1986, tow le matériel était prêt
pour l'impression.

En suivant la pensée dil CG22, le Commentaire se propose en

substaræe trois ftnalités, qui lui donnent une physionomie propre :
- un approfondissement doctrtnal et pratique du sens des

Constiutions;
- une vive perception de leur portée spiiruelle;
- un stimulant convaincant pour la vie quotidtenne.

Du point de vue rédactionnel on a choisi la voic du com-
mcntaùe «article par artbla», exception faite pour la quatrième
panie qui conceme les stntctures d'animation et de gouvemement.
Tout en tenant compte de la place de chaque article dans son

contefre propre (chapitre et partie) et dans l'ensemble du projet
constitutionnel, on a privilé§é l'approfondissement des contenus de
clmcun des articles, en y ajoutant des références aux sources

ecclésiales a salésiennes et des considérations stimulantes pour la
réflæion et la pratique.

Le commentaire des articles est précédé d'une Introduction
générale sur la signifîcation de la Règle dans la vie religieuse, d\tne
synthèse sur l'évolution historique de nos Constitutions, et d'une
vision oryanique de la structure globale du tæte actuel réélaboré.

On a inséré également des percpectives de rynthèse au début
de chacune des Parties, une æplicatian brève et appropriée des

citations bibliques de chaque chapitre, et une explication concise

du lien inutnsèque existant enîe les Constitutions et les Règlements
généraux.

Pour faire saisir la portée spirttuelle du Commentaire, on a en

outre composé des pières, qui aident à reprendre le contenu des

anicles sous forme d'oraison.

Parmi les critères qui ont guidé la rédaction du Commentoire,
rappelow les suivants :
- veiller à I'exactitude doctrinale et à I'obiectivité des aspects

historiques;
- se situer dans l'orbite de Vatican II et des directives du

Magistère de l'Eglise;
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se fonder, pour autant que ce soil possible, sur nos documents
d'importance majeure (référence à Don Bosco et aux sources
salésiennes, aux Chapitres génératq aux Actes du Conseil
général, à la "Ratio», aux écits de témoins paniculièrement
signiftcotifs,...);
souligner les aspects de ln osequela Christi>,, de la fidélité au
Fondateur, de la réponse prophétique au.x temps nouveaux;
tenir présent, dans chaque article, I'unité globale du texte, celle
de chacune des panies et des différents chapitres;
s'æpimer dans un style aussi clair et didactique que possible.

De ce qui vient d'être dit, on peut déduire que le îravail n'a
pas de prétentions scientifi4ues : il est cependant fondé sur une
æigence de sérieru daru l'étude et dans la recherche de la part de
l'équipe des co-auteun, dotés de sensibilité et de compétences
salésiennes dans le secteur des contenus qui leur fut asstgné.

Etant un livre qui commente un texte constitutionnel repensé
«comtnunautairemenb» (donc réd.tgé avec une certaine différence de
style et de sensibilité, même si unilîé eruuite avec soin par une
commission spéciale), le Commentaire panbipe de cette caractéristi-
qrc de collaboration collégiale, montrant visiblement (il est facile de
le constater) une certaine divercité dans les apports.

D'un autre point de vuc, cependant, cette vartété enrichit la
valeur objective des contenus qui entendent, comme les Constitu-
tions elles-mêmes, inspirer un style de vie fait plus d'expértence
cornmunautaire vécue que de loglque penonnelle et de style unitaire.

Ce n'est pas un livre à lire d'une traite comme si c'était un
roman, mais plutôt à médüer en suivant la lecture d'anicles
déterminés. Il pouna dès lon devenir paniculièrement utile pour la
réflexioa et la prière, faite penonnellement ou en communauté.

Il convient en ouffe d'aveftir qu'il ne s'agit pas d'un document
officiel, discuté et approuvé dans chacun de ses paragraphes par le
Recteur Majeur avec son Conseil; cependant, il s'agit d'un texte

autorisé, à la rédaction et à la révision duquel le Recteur Majeur et
les membres du Conseil général ont aussi mis la main. Il a donc
une autorité et une valeur non négligeables en référence à la
direction spiinelle et à la formation salésienne des confrères.
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Tandis que je vous invite tous à en faire un trésor, j'odresse
un remerciement très sincère au Secrétaire généra[ qui a coordonné
le travail, et à chacun des courageux collaborateun, grâce ù la
dédition généreuse de qui la Congrégation a à sa disposition cet
outil qualifié et riche, qui peut aidcr la communauté et la personne
à parcorrir avec succès le chemin du renouveau conciliaire.

Rome, le 24 septembre 1986.

D. Egdia Wganà
Recteur Majeur
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T. INTRODUCTION GENERALE

LES CONSTITUTIONS

C-es <<Constitutions, décrivent de manière authentique le
projet apostoliquc dcs Salésieru de Don Bosco (cf Const 192). Elles
sont leur <<carte d'identité" dans I'Eglise et leur ..liwe de vie»
dans leur cheminement à la suite du Seigneur.

Dans son testament spirituel, Don Bosco affirme que la
Congrégation salésienne ..a devant elle un heureux avenir» et que
sa ütalité sera <<durable» tant que seront fidèlement pratiquées les

Constitutions. Le Siège Apostolique les considère comme notre
.<C,ode fondamental»,I qui deüent le paramètre pour juger de

I'authenticité baptismale de celui qui le.s professe.
I.e.s Constitutions occupent donc une place priülégiée tant

dans la conscience personnelle de chaque salésien que dans la üe
de toute la C-ongrégation.

De là I'importance d'en connaître avec clarté les contenus et
de s'engager à en intérioriser les valeurs.

Usages divers du terme <<Constitutions>>

L'origine étymologique du mot <<Crnstitutions" se trouve dans

le verbe latin <rconst'tlucre».

I q" crc, cau 587

)
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Parmi les différentes acceptions de ce verbe nous trouvons :

<organiser, créer, fonder un groupe ou une société".
L'usage au singulier du terme dérivé («Constitution») sert à

indiquer, lorsqu'il s'agit d'une sociétéétat, le complexe des lois
qui sont à la base de son organisation juridique.

Au contraire, I'usage du pluriel («Constitutions") se réfère
spéæifiquement, dans le monde ecclésiastique, à un document
fondamental de üe religieuse, qui précise les modalités de vie des
membres d'un Institut à la suite du Christ.

C-e terme a eu, au long des siècles, une signification différen-
ciée dans les divers Institus de üe consacrée.

Son usage s'est véritablement introduit seulement à partir du
)flllème siècle; avant, on parlait surtout de "Règle". l,orsque, en
raison de leur autorité et de leur ancienneté, les fameuses Règles
de Saint Benoît et de Saint Augustin furent déclarées intoucha-
bles (respectivement au IXème et XIème siecle), d'autres
documents complémentaires s'ajoutèrent au vénéré liwe de la

Règle, ayant pour but d'en interpréter les inspirations, les

orientations et les normes d'une façon plus adaptée aux temps et
aux lieuc C-es textes ont souvent été appelés ..Constitutions» ou
aussi <<Institutions», <.Statutsn, <.Ordonnances», etc...

A partir du quatrième C-oncile du Latran (XIIIème siècle),
qui restructura la désormais complexe üe religieuse dans I'Eglise,
on établit que, pour donner valeur oflicielle à un nouveau projet
religieua I'approbation expresse du' Siège Apostolique était
indispensable.

L'approbation pontificale authentifiait le document flonda-

mental des nouvelles fondations; ce document pouvait être
accompagné d'autres textes complémentaires. Ainsi par exemple,
dans la C-ompagnie de Jésus, fondee au XVIème siècle, on a : la
..Formuta Instituti» oomme document fondamental qui précise la

structure de I'Ordre; puis les «Constitutions" qui la complètent et
I'appliquent; et en plus (avec le temps) les "Décrets» mûris dans

I'organisme législatif des C.ongrégations générales (les Chapitres
Généraux).
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C'est seulement plus tard, dans la période où apparurent les

«C-ongrégations modernesr, (appelées ainsi à cause de leurs
<<voeux simples»), qu'on utilisa ordinairement le terme <<Constitu-

tions>> pour indiquer le ..document fondamental» de leur projet
de üe religieuse.

L'iter que le Fondateur devait parmurir pour obtenir I'autori-
sation pontificale suivait une pratique ecclésiastique assez

uniforme avec des exigences juridiques fixes, surtout à partir du

XIXème siècle jusqu'au Code de droit canonique de 1917- Celui-
ci obligeait I'auteur à s'adapter à un schéma préétabli et à

condenser dans des formes très synthétiques les valeurs originales
de son esprit et de sa mission.

C'est pourquoi Don Bosco, par exemple, ne put présenter ses

C-onstitutions ni avec la liberté des anciens fondateurs ni avec le
proüdentiel souffle charismatique de Vatican II.

Evolution de sa signilication réelle

Avant de répondre à la question ; <.Que sont les Constitu-
tions pour les Salésiens de Don Bosco?rr, il est bon de tenir
présente I'importante évolution qui s'est vérifiee autour de la
signification réelle du terme, et donc de son usage pour nous
aujourd'hui.

Nous pouvons distinguer trois moments principaux dans cette
évolution de signification. I-es C-onstitutions sont successivement
entendues oomme :

a) ,Aocument d'application>>, qui accompagne la Règle : c'est
la signification qui vient d'être indiquée en parlant des Ordres
anciens à voer»r solennels;

b\ ,«Statut-baserr, qui décrit la structuration religieuse d'une
Congrégation moderne à voeux simples selon le schéma de la
pratique ecclésiastique en ügueur (XIXème siecle et CIC 1917).
(On notera que le.s membres des C-ongrégations apostoliques à
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voeur simples étaient mnsidérés pratiquement oomme des
religierx de second ordre);

c) <<Charte ou Code fondamental» qui, englobant le sens
classique de ..Règle», décrit I'identité, les valeurs évangéliques et
le caractère propre du projet religieux d'un Institut de üe
mnsacrée. Il y a ici un saut qualitatif dans la signification réelle
du terme. [.e renoweau voulu par Ie Concile oecuménique
Vatican II I'a rendu possible.

Notre texte actuel des Constitutions entre précisément dans
cette dernière signification. [,e passage du deuxième au troisième
moment (qui a promu les C.onstitutions au rang de waie Règle)
a exigé un retour laborieux et attentif aux origines pour repenser
avec fidélité tout Ie charisme du Fondateur en vrre de la nouvelle
et très riche penpective de pouvoir le décrire dans le texte con-
stitutionnel.

Pour se faire une idée concrète de la différence qu'il y a

entre le derxième et le troisième moment, il est significatif de
confronter, par exemple, les exigences des ..Normae secundum

QUâs»» (de 1901 et reconfirmées substantiellement en 191) qui
institutionnalisaient la pratique ecclésiastique en ügueur, avec le
'Motuproprio' <,Ecclesiae Sanctae» (1%6) qui précisa pour nous
la manière d'appliquer le Décret conciliaire <<Perfectae caritatisr'.

«Normae secundttmquas»(lg0l) «Ecclesine sanctae (1966»,

Eléments à qclure du tæte
des Constitutions

«(27)ll faut exclure les citations
des textes de la Sainte Ecriture,
des C-onciles, des Pères,...
(29) Qu'on ne mentionne pas

les lois civiles, les ordonnances

Les Cotutiations contiendront
les éléments suivants :

«(A) les principes evangéliques
et théologiques de la vie reli-
gieuse et de I'union de celle-ci
avec I'Eglise, et les expressions
adaptées et sûres grâce auxquel-
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de la magistrature ciüle, les

approbations du gouvernement
et choses du même genre.
(31) Qu'on enlève les ques-

tions de theologie dogmatique
ou morale, les decisions à pro-
pos de doctrines discutées, sff-
cialement en référence à la
matière des voeux
(33) N'ont pas place dans les

C.onstitutions les enseignements
asétiques, les exhortations spiri-
tuelles proprement dites, et les

considérations mptiques... Les
Constitutions ne devront conte-
nir que les lois constitutives de
la Congrégation et les normes
pour les actes de communauté
tant pour ce qui se réfière au
gouvernement que pour ce qui
conoerne la discipline et la
conduite de la üerr.2

les on interprètera et on main-
tiendra fidèlement I'esprit des

Fondateurs et leurs intentions
sffcifiques de même que les

saines traditions, l'ensemble
constituant le patrimoine de

chaque Institut (PC 2b);
(B) le.s nonnes juridiques néces-

saires pour définir clairement le
caractère, les fins et les moyens

de I'Institut. Ces normes ne
doivent pas être multipliées à

I'excà, mais elles doivent tou-
joun être exprimées de manière
adéquate".3

Le nouveau Code de droit canonique (1983) a codifié cette
dernière réelle signification, exprimée par ..Ecclesiae Sanctaerra:

il favorise et protège I'originalité du caractère propre de chaque

Institut, son patrimoine spirituel, sa spécificité apostolique. [,e
Code fixe quelques principes généraux indispensables pour une

identification également juridique de la üe consacrée et religieuse
mais il laisse,.voire exige I'espace nécessaire pour I'identité du
charisme propre. Il établit, et c'est un bien, que les structures

2 Cf. .Norr"" secuadum quas S. Congregatio Episcoporun et Regularium procedere solet in
approbandis not'ie lmtitutis votorum simplicium», Roma l90l
3 rsrLrz
4 a. crc, can. 587. 598. 631. 662

21,



portantes d'un Institut soient présentées avec clarté et précision;
que sa <.forme» corresponde à la volonté authentique du Fonda-
teur; que l'organisation des communautés aux différents niveaux
et I'exercice de I'autorité soient placés au service des fins
vocationnelles, et que fonctionnent de façon adéquate la cores-
ponsabilité et la subsidiarité.

En considérant l'évolution réalisée, il faut reconnaître qu'un
changement radical a été accompli. On pourrait rappeler la mm-
paraison, utilisée par Don Bosco, du passage du «brouillon', à la
«hlle copie»r.s

Le Concile n'a pas voulu une manipulation du texte du
Fondateur, mais une fidèle et pleine réactualisation de son
..expérience spirituelle et apostolique». C-onsidérant les actuels
changements socio-culturels et connaissant les limitations auxquel-
les de nombreux textes mnstitutionnels avaient dû s'adapter, le
C-oncile a voulu le rétablissement de tout le patrimoine original
du Fondateur.

De cette manière, le texte constitutionnel ne pouvait plus se
réduire à un simple statut juridique, composé substantiellement de
canons et de normes; il ne der,,ait pas non plus devenir un petit
traité de doctrine générale sur la üe consacrée. On devait
réélaborer le texte pour qu'il fût une claire <.description typlogi-
que» du caractère propre de I'Institut, c'est-à-dire qu'il offrît un
cadre descriptif des traits caractérisant le modèle ou le type
d'expérience vécue aux origines et vérifiée dans Ia tradition
vivante.

..Ecclesiae Sanctae» a voulu, il est vrai, que les C.onstitutions
fussent riches de principes evangéliques, théologiques et ecclé-
siaux; non pas toutefois comme des insertions artificiellement
faites de I'extérieur, mais plutôt comme des soulignements et
explicitations émanant de l'intérieur même du projet vécu et
décrit, et non pas dissociés des exigences concrètes d'une
structure portante adéquate.

5 ct. ua )û,309:,4cs n'305 (1982), p. t3
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Un texte donc, qui n'est pas simple fruit d'un habile «légis-

lateur>>, ni non plus d'un <genseur>> perspicace, mais d'un génial
..chef d'école»' de sainteté et d'apostolat.

Ainsi les Constitutions sont aujourd'hui pour nous la descrip-
tion autorisée d'un projet original de üe consacrée; elles indi-
quent les principes fondamentaux de la suite du Christ et sa

dimension ecclésiale selon I'esprit caractéristique du Fondateur.
Elles présentent une intégration harmonieuse entre inspiration
évangélique et dimension mncrète des structures. Au-delà de.s

exigences institutionnelles et normatives indispensables, elles
dévoilent l'or$rience d'Esprit Saint vécue par notre Fondateur
et transmise par lui à I'Institut.

Nous pouvons dire que nos Constitutions actuelles sont un
<<C-ode fondamental» plus spirituel que juridique, plus distinctif
que générique, plus apostolique que <<conventuel».

Saint Jean Boscu fondateur

C-omme on I'a indiqué, les Constitutions d'une Congrégation
sont liées intimement au Fondateur.

Nous le voyons clairement en Don Bosco. Il conüent de

réflechir sur la filière laborieusement parcourue par lui, durant
presqu'une üngtaine d'années, avant d'aboutir à I'approbation
pontificale en awil 1874.6

Il s'est efforé au maximum, pourrions-nous dire, de se

transmettre lui-même dans lqs Constitutions, non dans le sens

d'une substitution, mais pour laisser un <<testament üvant>> qui fût
oomme le miroir où se reflétaient les traits les plus caractéris-
trqres de son visage. Lui-même a pu affirmer avec raison que
..Àmer Don Bosco, c'est aimer les Constitutionsr'7; et quand il en
remit une copie à Don Cagliero, chef de Ia première expédition

6 Cf. F. MOTTO, Cætinziai ddta Sæietà ü S. Fracecæ ü SalÆ 1858-1875. LAS Roma 1982

cf. aussi le chapitre de ce commentaire sur llistoire de nos Conslitutions

7 Ct. Un XVII, 25t, cité dans le préambute des Constituüons.
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missionnaire, il a pu dire avec une persuasion émue: Voici Don
Bosm qui üent avec vous (Cf. Constitutions, préambule).

[-a compréhension authentique des Constitutions renvoie
toujours nécessairement à la réalité üvante du Fondateur, qui
reste le wai modèle (cf. Constitutions 21. 97. lf§), I'optique
première et la clef indispensable de lecture du texte. Il y a une
mmplémentarité intrinsèque entre Don Bosco fondateur et les
C-onstitutions de la Société de Saint François de Sales : cela
suppose, chez celui qui les lit, une vive connaissance de Don
Bosco et de sa üe.

Toutefois, la nature même des Constitutions a exigé d'autres
textes mmplémentaires, surtout pour deux raisons concrètes.

Ia première est dûe à I'impossibilité de renfermer toutes les

richesses du patrimoine spirituel (particulièrement si I'on tient
compte des limitations de la pratique ecclésiastique de l'époque)
dans le bref texte constitutionnel. C'est pourquoi il est important
d'avoir toujours présents également les autres écrits particulière-
ment significatifs du Fondateur (voir, par exemple, la section
«appendice» du liwe actuel des Constitutions : .<Ecrits de Don
Bosco").

I-a seconde raison, c'est que les Constitutions veulent être un
projet concret de <.suite du Christ", avec une discipline ascétique
déterminée et une méthodologie apostolique particulière. Or, si

celles-ci décrivent principalement les seules lignes maîtresses de
leur caractère propre, elles dewont être complétées par des

projections pratiques et normatives transmises dans la tradition
üvante et progressivement condensées dans quelqu'autre docu-
ment complémentaire. Don Bosco donnait une importance par-
ticulière aux aspects méthodologiques de la conduite et considérait
indispensable le sens d'une adéquate «discipline religieuse"
constamment mise à jour.

Ainsi, I'histoire d'un bon nombre de nos Chapitres généraux,
en commençant par les premiers, du üvant enoore de Don Bosco,
comporte l'élaboration de délibérations réglementaires concrètesE.

8 Cf. dr* ce commentaire «Un aperçu de I'histoire du tere'
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Il suffirait de rappeler, avant le Code de 1917, les Chapitres
généraux l(1877), II (1880), ry (1887) et X (1904), dans lesquels

I'actiüté législative de la C-ongrégation a été particulièrement
intense.

On arrive ainsi graduellement à la rédaction des «Règlements

générauxrr, er»r aussi réélaborés et réorganisés à fond après

Vatican II. Ils entrent dans I'orbite des Constitutions; ils en appli-
quent et en précisent de nombreux asPects pratiques. Comme I'a
écrit le Recteur Majeur dans une importante lettre circulaire :

<<LJne connaissance ütale des Constitutions ne peut être complète
et sinêre que si elle est suiüe d'une étude sérieuse des Règle-
ments. La nature différente de ces deru types de textes ne signifie
pas une différence d'importance, mais plutôt I'exigence de leur
intégration. Comment les Constitutions auraient-elles un impact
pratique si on ignore et négtige les Règlements?»e

Constitutions et Règle de üe

Nous avons vu que dans le.s Ordres anciens, la ..Règle, était
un texte classique et qui faisait autorité, dès lors vénéré et intou-
chable, qui remontait aux premières origines (saint Benoît, saint

Augustin en Occident), mais qu'elle était accompagnée d'autres

textes d'interprétation et d'application, plus precis et aussi plus

mntraignants.
Avec I'apparition de nouveaux types de vie religieuse, sont

nés également de nouveau( type.s de Règle.
Saint François d'Assise, par exemple, ne voulut prendre

aucune des Règles traditionnelles comme modèle pour son Ordre,
mais il composa une nouvelle Règle (avec différentes rédactions

initiales) plus en rapport avec son projet évangélique.
Comme on I'indiquait, saint Ignace de l.oyola voulut égale'

ment une ,.Formula Instituti»» comme texte-base, distinct des

Règles classiques, complété par les C-onstitutiol§ et par les

9 A vlOeXo, Iz ræ mondé dc næe trè,le do vb, Aæ n' 312 (1985), p. 34
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ordonnances successives des ..Décrets» de I'organe législatif de la
C-ompagnie (la «Congrégation Générale»).

Les rédactions des Règles des autres Ordres ont aussi une
histoire complexe avec des modalités et des textes différents, dont
le but était toujours celui d'assurer aussi bien I'originalité d'une
inspiration évangélique propre qu'une méthodologie concrète de
discipline de üe.

Tout cela confirme que, de fait, il y a eu une évolution
continue dans le mncept lui-même de ..Règle», plutôt fluide et
adaptable à chaque Institut.

Dans les C.ongrégations modernes (à voeux simples) qui ont
comme document fondamental les C-onstitutions, le mncept de
Règle qst surtout rêféré aux C-onstitutions, mais il s'élargit ensuite
d'une certaine manière aux texte qui les complètent précisément
pour «régler» la üe des proGs.

Dans I'usage interne propre à notre tradition salésienne, le
terme «Règle» (ou «les Règles") est souvent synonyme de .<Con-

stitutions»; Don Bosco I'a utilisé dans ce sens lorsque n'existaient
pas enaore les Règlements généraur C.e fait permet de souligner
enoore davantage (en harmonie avec I'usage séculier) la valeur
fondamentale qu'ont pour nous les C.onstitutions; mais on ne peut
oublier la valeur des autres textes normatifs.

Dans le but de mieux percevoir la signification concrète de
la «Règle de üe», il vaut la peine de préciser la distinction et la
complémentarité mutuelle entre Constitutions et Règlements.

Selon le nouveau Code de droit canonique /es Constirutions
d'un Institut religieux représentent sa <<charte fondamentale>> et
doivent contenir :

- <<L'intention et le projet du Fondateur oonoernant la nature,
le but, I'esprit et le caractère de I'Institut, ainsi que ses saines
traditions, toutes choses qui mnstituent le patrimoine de
I'Institutrr;10

10 crC can- 578
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- <<I-es règles fondamentales relatives au gouvernement de I'Ins-
titut et à la discipline des membres, à leur incorporation et
à leur formation, ainsi que I'objet propre des liens sacrésrr.ll
D'un point de we juridique, les Constitutions deviennent de
waies <<lois ecclésiastiques"; elles <<sont approuvées par
I'autorité compétente de I'Eglise et ne peuvent être modifiées
qu'avec son oonsentementrr.l2

- Enfin, dans les Constitutions, ..les éléments spirituels et lqs
élémens juridiques dewont être ..harmonisés de façon adé-
quate»r.13

Læ Règlements généraax, qui complètent les C.onstitutions,
règlent au contraire la üe pratique, la discipline et I'actiüté de
notre Société. «Ils contiennent les applications concrètes et
pratiques d'intérêt général des Constitutions, qui doivent donc
être observées dans toute la C.ongrégationrr.l4

D'un point de vue juridique, les Règlements généraux sont
aussi <.des lois ecclésiastiques»rls approuvées par le Chapitre
général. Mais comme parfois certaines nonnes ont été formulées
en considération de conditions historiques déterminées, en soi
changeantes, les Règlements deviennent , par leur nature, plus
facilement modifiables.

En conclusion, le projet concret de üe religieuse, ou I'origi-
nale inspiration évangélique et Ia norme pratique qui la traduit en
conduite de üe, comporte la nécessité de préciser les différents
aspects qui "règlent» la vie des profès. C-ette précision a été
exprimee dans des textes différents, mais complémentaires.

On perçoit ainsi une souplesse et une évolution dans la
signification du terme «Règle" qui, en définitive, a provoqué un

11 cIC, an. ÿt,t
12 cIC, caa. 5E7,2

13 cIC, ar.. §t,3
14 cc2l,§r
15 cL. cIC, can.5B?,1
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usage plus large et pratique de I'expression «Règle de vierr, en
accord avec I'affirmation de notre texte constitutionnel actuel :

"La üe et I'action des communautés et des confirères sont réglées
par le droit universel de I'Eglise et par le droit propre de la
Société" (Const 191).

En effet, si par ,<Règle de vieu on entend non seulement la
description de I'inspiration évangélique propre, mais aussi la
norme pratique de la conduite religieuse, c'est-à-dire un itinéraire
concret de .cuite du Christ» comportant une "discipline» spiri-
tuelle et une méthodologie apostolique particulière, qui guide jour
aprà jour la conduite personnelle et communautaire des profès,
son usage apparaît plus apte à indiquer simultanément tant les

«C-onstitutions» que les "Règlements généraux'r, s'étendant aussi

aux autres te»rtes du droit propre (Cf. C.onst 191).
C'est dans oe sens que I'utilisent diverses C.ongrégations

modernes : ainsi I'a utilisée également notre Recteur Majeur, par
exemple dans le discours de clôture du CG22,t6 dans sa lettre
circulaire du 29 octobre 1!)84, en présentant à la Congrégation la
rédaction réélaborée ds Constitutions et des Règlements,rT et
dans la «Présentation» officielle du texte rénové de notre Règle.l8

Nous pouvons donc dire que, pour nous, Ie terme «C-onstitu-

tions» indique spécifiquement (et de manière exclusive) le ..Code
fondamental>, de notre projet de üe consacrée (celui précisément
qui est objet des réflexions de ce <<Commentaire"); tandis que
l'expression «Règle de üe" (ou .,nos Règles"), tout en désignant
principalement et substantiellement les Constitutions, inclut dans
sa signification pratique également les Règlements généraux, et
s'étend aussi en un sens large aux autres orientations et disposi-
tions de notre droit propre (Cf. C-onst 191).

16 clcaz2wr*t;,gt
17 cL.nce N.3t2 (19t5), spécialemenr p. 11-12

18 $. C-os'uttiæ 198r', Pr6enration, p. 5-7
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Pmcessus dtintériorlsation

Les Constitutions ne sont pari un liwe de bibliotheque, ni non
plus un talisman ou un petit liwe magique; mais très précisément
un <<lirre de üe» : ..elles sont pour nous, disciples du Seigneur,
un chemin qui mnduit à I'amour', (Const 196). C'est pourquoi
elles doivent être meditées et assimilées par un effort constant
«d'intériorisation»> qui fasse de chaque profà un émule de Don
Rua, appelé précisément <.la Règle üvante».

I-es Constitutions «définissent le projet apostolique» de Don
Bosco (Cf. C-onst 2. 1Y2).

Le terme «projet» fait mmprendre qu'on fait appel à la
liberté et à la créatiüté pour assumer p€rsonnellement une
trajectoire bien définie de üe et d'action.

Le profès n'est pas incorporé à la C-ongrégation à la manière
dont un engrenage mécanique est inséré dans une machine. Il
n'est pas non plus appelé à appliquer une fois pour toutes un
programme détaillé et fhe pour le réaliser de façon monotone. Il
choisit plutôt une orbite evangélique à parcourir selon des critères
dynamiques que les Constitutions présentent à son esprit d'initia-
tive et à I'engagement de sa foi. Iæ projet détermine la trajectoire
spirituelle dans laquelle il est lancé, et lui offre la critériologie et
la méthodologie pour atteindre les objectifs de la mission qui lui
a été assignée. Ainsi le profès assume une aventure à üvre, plutôt
qu'une planification standardisée à exécuter.

Il s'agit en outre d'un projet <apostolique», c'est-àdire
caractérisé par la suite du Christ, véritable Apôtre du Père. C,eci

comporte, à son tour, une sensibilité et une attraction vers detx
@les inséparables : le mystère de Dieu, auquel il faut parvenir
dans Ia plénitude des facultés personnelles, et l'histoire de
I'homme, dans laquelle il faut se plonger avec un désir de sauver.

Deux pôles toujours nouveau( qui excluent I'immobilisme et la

routine.
Le projet apostolique en question est ensuite ælui rde Don

Boscou : c'est-à-dire ùne expérience vécue dans la réalité de

I'histoire, non pour réffter un stéréotype du passé, mais pour
féconder avec le même sens pratique et la même efficacité le
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devenir de I'homme d'aujourd'hui sous I'impulsion de ce dyna-
misme même de I'Esprit Saint qu'ont éprouvé la sainteté et le
génie de notre Fondateur.

Cæ sont là des aspects qui exigent initiative penonnelle,
engagement de I'esprit et du co€ur, donc une üve et continue
intériorisation du texte constitutionnel.

[.es valeurs et les composantes de ce projet exigent certaines
attitudes personnelles et communautaires à l'égard des Constitu-
tions. [æs principales sont : «connaissanc€»>, <<âooord>», <<dévotion>>

et «pratique vécue»r.

- «ConnaissaTtce» : les décisions et I'engagement de la liberté
présupposent toujours la connaissance d'un projet; il est bien
impossible de se proposer la réalisation de n'importe quel plan si
on en ignore le contenu. Il est donc indispensable d'étudier avec
soin les Constitutions. A la racine de la décadence d'un Institut
il y a la négligence et I'ignorance par ses membres des Constitu-
tions.

- ,<Accord»: l'effort de l'étude débouche spontanément sur une
connaissance de <<connaturalité vocationnelle» qui entraîne avec
elle des sentiments d'estime, de sympathie et d'amour, en somme
un accord profond du meur. Le profès considère les Constitutions
oomme un précieux héritage de famille, comme un signe de
prédilection dMne et d'illumination pour son existence person-
nelle, comme un secret spirituel qui le conduit à la découverte du
trésor de I'Evangile. Elles constituent son optique particulière de
contemplation du visage du Christ et sa clef de lecture de toute
la Révélation. En effet, <<notre règle üvante, c'est Jésus-Christ, le
Sauveur annoncé dans I'Evangile, qui vit aujourd'hui dans l'Eglise
et dans le monde et que nous découwons présent en Don Bosco
qui donna sa vie aru jeunesr, (Const 1%).

- «Dévotioru>: Sachant que <<toute institution humaine - comme
I'a écrit Paul VI - est guettée par la sclérose, menaée par le for-
malisme» et que "la régularité extérieure ne pourrait, par elle-
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même, suffire à garantir la valeur d'une üe et sa fidélité pro-
fonderr,le il est indispensable de faire pénétrer dans la üe les
contenus des Constitutions et de faire mûrir I'accord profond avec
eux dans une attitude de prière. Non pas une prière extérieure ou
parallèle, mais une vraie <<lecture prianto> du texte lui-même, qui
transforme l'étude des articles en dialogue avec Dieu. Il qst

important de savoir ..prier les C-onstitutions'r, c'est-à-dire de les
introduire de façon ütale dans le dynamisme spirituel de notre
dévotion à Jésus-Christ. Une pareille attitude fera entrer le profà
dans le coeur même de Don Bosco et lui permettra d'en perce-
voir I'inspiration évangélique, souroe permanente de tout son
projet apostolique.

- «hatiryte vécua» : La connaissance, I'accord, la dévotion ne
peuvent pas s'arrêter à un niveau simplement affectif; elles
doivent aboutir nécessairement dans une pratique de üe. Il ne
s'agit pas d'une <<observance légale" qui, comme nous I'avons
entendu de Paul VI, peut devenir sclérosée.

Comment fait-on, par exemple, pour ..observer» I'article 40,
qui nous présente I'Oratoire de Don Bosco comme «critère
permanent de discernement et de renouvellement de toutes nos

actiütés et de toute nos oeuvres»? Il s'agit de traduire en üe
vécue aujourd'hui I'expérience même de Don Bosco.æ

La ..pratique vécue, est beaucoup plus qu'une simple obser-
vanoe; elle exige une fidélité soutenue par un témoignage
personnel, par une communion de üe dans la communauté, par
une créatiüté pastorale qui réponde aux défis des temps, par une
conscience de I'Eglise locale et universelle, par une prédilection
pour la jeunesse pauvre d'aujourd'hui par un infatigable esprit de
sacrifice chaque jour de I'année.

19 r:r,D
2O Su, Ia pratique diligente et pleine d'amour de la Règle on lira la lettre circulaire passionnée

écrite par Don Bsco à scs .chers el aimés {ils" en date du 6 janüer 1884. Cf. Epistoloio M.
p.24t-?50.
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Nos Constitutions n'entendent pas nous conduire dans un
couvent pour y üwe en <<observantsrr, mais elles nous demandent
de <<rester avec Don Bosco» pour être des ..missionnaires des
jeunesrr. Don Rinaldi a pu affirmer avec justesse : ..L'esprit
nouveau que Don Bosco avait donné à se.s Constitutions, esprit
de précurseur des temp§, souleva de nombreux obstacles à

I'approbation... I avait mnçu une pieuse Société qui, tout en
étant une waie C.ongrégation religieuse, n'en aurait pas I'aspect
extérieur traditionnel. I-a souplesse d'adaptation à toutes les
formes de bien qui surgissent continuellement au sein de I'huma-
nité est I'esprit propre de nos C-onstitutionsrr.2l

Voilà pourquoi le processus d'intériorisation des Constitutions
est, en défînitive, le véritable engagement de fond de notre
profession religieuse, vécue et développee durant toute la üe.

Du Baptême à la pnofession

Pour mmprendre pleinement la signifÏcation des Constitutions
dans la üe du salésien, il faut penser qu'elles sont ordonnées très
précisément à la <<profession religieuserr. En effet, dans l'offrande
übre et totale que le profà fait de lui-même à Dieu, il s'engage
à üwe .celon la voie évangélique traée par les Constitutions
salésiennes» (C-onst 24). De ce choit .<l'un des plus hauts pour
une conscienoe croyante» (Const 23), démule pour le profès la
valeur dbbligation des C.onstitutions, assumées «librement devant
I'Eglise» (Const 193).

La profession exprime la volonté d'appartenance à la
Congrégation, la décision de <(rester avec Don Bosco, pour en
partager de façon responsable le projet apostolique, traduisant
ainsi son engagement baptismal en volonté de suiwe le Christ
oomme le suMt Don Bosco.

Comme on le verra dans le Commentaire du texte, la profes-
sion est «un acte qui reprend et confirme à nouveau le mptère

21 aas 6 jawier N" 17, 1923, p. 4l
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de I'alliance baptismale pour qu'elle s'exprime avec plus d'intimité
et de plénitude» (C-onst 23).2

[-a <«ie nouvelle, du baptême est déterminée, chez le
salésien, par les modalités d'engagement exprimées dans les

C.onstitutions; celles+i deüennent la description authentique de
sa façon de vivre le mptère du baptêms. .<Il n'y a pas deux
étages (dans son choix de suiwe le Christ) : l'étage supérieur de
la üe religieuse et l'étage inférieur de la üe chrétienne. Pour qui
est religieux, témoigner de I'esprit des Béatitudes par la profession
(reügieuse) est son unique manière de üwe le baptême».æ

Ainsi, pour le profès, les Constitutions entrent de fait dans le
grand concept biblique .<d'alliance»r.

Du baptême à la profesion, son existence se meut sur la
trace d'une trà concrète alliance avec Dieu : ce qui implique, de
la part de Dieu, le sceau de la consécration par la puissance de
son Esprit qui rend pssible la üe baptismale à travers la pratique
intégrale des Constitutions2a et, de la part du profà, I'offrande
totale de soi non pas simplement à travers l'émission des voeu:r,
mais à travers le fait d'assumer globalement tout le projet
constitutionnel (Cf. Const 3 et 24).

Le cheminement de cette alliance, qui fait devenir disciple du
Christ avec une forte conscience ecclésiale, est marqué et illuminé
par les Constitutions qui permettent une relecture spéciale de
I'Evangile. Don Rua a pu affirmer avec raison : <<Les C.onstitu-
tions, nées du coeur paternel de Don Bosco, approuvées par
I'Eglise, sont (pour nous) la moelle de I'Evangile, la voie de la
perfection, la clef du paradis, le pacte de notre alliance avec
Dieurr.6

Cf. eussi CqLî û ; LG,44 ; Æ,5
ccs, 1()6

6- ACG a" 312 (19t5), p. 1},14 et 2l-5
Doû RUA [.enera eull'oeservanza delle Cctituzioui, décembte 1fi9, Lû. citcolari, g. 499

,,
23

24

Z'

3
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Iæs Constltutlons, ..gage d'espérance»t

Lss fruis d'un constant effort d'intériorisation, qui porte à
viwe les Constitutions avec I'ardeur et le réconfort de I'alliance,
font de celles-ci un <(gage d'esffrance» (Const 196).

En effet, les profès,..aitués au co€ur de I'Eglise» (Const 6),
derriennent <(avec I'action de I'Esprit» (Const 25) un «signe de la
force de la résurrection» (C-onst 63); la pratique des conseils
évangéliques les aide <<à discerner et à accueillir I'action de Dieu
dans I'histoire» et les transforme <<en éducateurs qui annoncent
ar.rx jeunes 'des ciers nouveaux et une terre nouvelle! (C-onst
63). En outre, la perspective de leur persévérance, qui ..s'appuie
totalement sur la fidélité de Dieu» est possible chaque jour parce
qu'elle «est entretenue par la grâce de Sa consécration» (C,onst
195) : <«Ie cours sur la voie de tes commandements, car tu as mis
mon coeur au larger, (Ps. 119,32).

Les Constitutions deviennent en outre, dans la üe du profb,
<<gage d'espérance»>, surtout pour les jeunes.

L'Eglise elle-même reconnaît, dans la voie évangélique tracée
par elles, «un bienfait s@ial pour tout le peuple de Dieu',
(C.onst lT2). Par la pratique des conseils évangéliques, les profès
deviennent témoins du monde futur, capables de <<stimuler (dans
les jeunes) les engagements et la joie de I'espérance» (Const 63);
leur üe consacrée devient ainsi <de don le plus précieu( que nous
puissions offrir at»r jeunes, (Const 25).

I-e projet apostolique de Don Bosm entend, en effet,
conduire les profès .<à être dans I'Eglise signes et porteurs de
I'amour de Dieu pour les jeunes, spécialement les plus pauwes,
(C.onst 2).

La jeunesse alors pourra faire I'exffrience de I'amour de
Deu; elle le remerciera avec joie chaque fois qu'elle pourra
constater que les salésiens d'aujourd'hui sont devenus <<gage

d'esffrance pour les petits et les pauwes» (Const 196).
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Aspect marial

C.omme mnclusion de ces brèves réflexions introductives, il
est utile de rappeler I'aspect <,mariab, des présentes C.onstitutions.

Don Bosm était convaincu que son expérience spirituelle et
apostolique particulière était un don qui découlait des mains
maternelles de la Vierge : <.[a Trà Sainte Vierge Marie est celle
qui a fondé nos oeuwes et sera celle qui les soutiendran.26

C'est pourquoi les C.onstitutions font une large place à notre
réalité mariale.

En effet, elle.s affirment :

- que I'Esprit Saint suscita Don Bosco <<avec I'intervention
maternelle de Marie" (Const 1);

- que ..la Vierge Marie a indiqué à Don Bosco son champ
d'action parmi les jeunes, et l'a constamment guidé et
soutenu, s@ialement dans la fondation de notre Société"
(Const 8);

- que notre Fondateur a été «guidé par Marie qui a été pour
lui maîtresse de üe, Iorsqu'il a vécu, dans la rencontre des
jeunes de son premier oratoire, une expérience spirituelle et
éducative qu'il appela 'Sptème Préventifl» (C.onst 20);

- que «Marie Immaculée et Auxiliatrice nous éduque à la
plénitude de la donation au Seigneur et nous remplit de
courage au service de nos frèresr, (C.onst %).

En outre, ls Censtitutions mentionnent explicitement l'<<acte

filial de remise de soir, à Marie qui caractérise chaque profès (Cf.
C-onst 8) et toute la Congrégation en tant que telle (Cf. C-onst 9)-

En effet, «guidés par Marie, nous accueillons les Constitu-
tions mmme testament de Don Bosco, liwe de üe pour nous et
gage d'esffranoe pour les petits et les pauwes» (Const 196).

C'est Elle, I'Auxiliatrice, Mère de I'Eglise, qui nous aide,

<.dans la foi'», à faire de ce texte un liwe de prière et d'engage-

ment: notre <<chemin qui conduit à I'Amour» (C-onst lfti).

26 ua vrl 33
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II. UN APERCU DE L'HISTOIRE DU TEXTE

Présenter en synthèse I'histoire du texte des Constitutions de
la Société de Saint François de Sales, depuis la première «ébau-
che» de 1858 jusqu'à I'approbation des Constitutions rénovées
après Vatican II en 1984 signifie reparoourir, dans une perspec-
tive particulière, la üe et I'oeuwe de Don Bosco et de ses

suosesseu§, les événements sociaux et culturels de plus d'un
siècle, la législation eæclésiastique produite pendant toute cette
periode.

Il y a, pour ainsi dire, trois composantes qui interviennent
dans la formation des Constitutions d'un Institut religieux :

l. Le Fondnteur qui intervient avec les charismes reçus de
Dieu: il écoute I'appel diün, il détermine la fin et I'esprit de
<<son» Institut. Il s'agit de l'élément charismatique, qui est propre
du Fondateur et qui continue dans la C.ongrégation.

2. Les circonstances qui clarifient pour le Fondateur la
volonté diüne et le poussent à agir. I-es conjonctures historiques
concrétisent la fin et ont une incidenoe sur la forme législative.
[-es circonstances de temps et de lieu pourraient être définies
l'élément humain.

3. La législation ecclésiastique : la üe d'un Institut, né dans
I'Eglise et pour I'Eglise, perçoit l'exigence de cette securité
doctrinale et morale que seul le Siège apostolique peut garantir.
C'est l'élément juridique.

Dans la üe salésienne également, ces composantes sont
entrées en jeu pour donner üe à une féconde législation. Il n'est
aertes pas possible, dans le cadre d'un bref chapitre, de faire une
prâentation complète, sptématique et èxhaustive de plus de cent
ans d'histoire ciüle, religieuse, salésienne. Vu les finalités de ce
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commentaire, on se limitera à un aperçu de caractère historique
qui, en présentant les principales vicissitudes du texte que nous
avons entre les mains, nous en fasse comprendre la signification
et apprécier la valeur. Du reste, la bibliographie sur ce sujet est
facilement repérable. I

Si nous considérons comme étapes essentielles du chemine-
ment des C-onstitutions salésiennes les dates de 1874 (année de
I'approbation des C-onstitutions ecrite,s par notre Fondateur), celle
de lÿ23 (année de la nouvelle approbation du texte après leur
mise à jour à la lumière des dispositions du C.ode de droit
canonique de 1917), et de 19&4 (annee de I'approbation définitive
des Constitutions rénovées aprà Vatican II), I'histoire de notre
texte peut se diviser en trois étapes successives :

1. 185&1875 : phase de l'élaboration des C-onstitutions par les

soins de Don Bosco;
2. 1875-LW : phase des ajouts, corrections, précisions du

texte;
3. 1968-19&l : phase de la révision et de l'élaboration des

C.onstitutions après le C-oncile Vatican II.

I. EIÂBORATION DES CONSTITITTIONS
PAR DON BOSCO (1r58-rÿ5)

Dans cette première phase, qui dura 17 ans, les moments les
plus importants dans l'évolution du texte constitutionnel sont
marqués par deux dates :

1.1 lW : «Décret de louange» et formulation des treize
premières remarques (<<animadversiones») par la Congrégation
romaine compétente.

1.2 L874 : Approbation des Constitutions du Fondateur.

I Voir ta aoæ bibliographique à la fin de ce coomentairg p.
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f.l 1t64 : <<IXcret de louange» et fomulatlon des <<remarques>>

Le premier texte constitutionnel élaboré par Don Bosco, sur
la base de sources littéraires précises et aprà des rencontres
personnelles et des correspondances épistolaires avec diverses
autorités cMles et religieuses de l'époque, remonte à 1858. De ce
texte, avec les ajouts et les corrections qui suiürent, dérivent
toutes les rédactions futures.

Des 58 articles dont ce premier telûe se composait, 2l étaienl
relatiB aux voeux, 14 au gornernement, 5 au but de la Congréga-
tion et 4 à l'acceptation des membres. Le chapitre sur la <.forme

de la Société" regroupait, en outre, des articles de contenu
hétérogène. De particulière imprtance étaient l'<<introduction>»

dans laquelle on exposait ls motivations de caractère général, et
le premier chapitre sur «lbrigine de la Société". On y racontait,
en une rapide synthàe, les évènements catéchétiques de I'Ora-
toire de Valdocco à partir de 1841. Aux yeux des salésiens, oeur(-
ci auraient constitué I'ex$rience charismatim-normative pour leur
arrenir.

Que, de toute façon, il se soit agi là d'un texte proüsoire, on
peut facilement le déduire de I'extrême manque de précision des
nonnes juridiques, des lacunes importantes relatives aux rapports
à maintenir avec les autorit& religieuses diocésainqs et pontifica-
les, du manque d'indications sur la üe de prière des membres de
la Société. De sorte que, enoore avant le 18 décembre 1859 (our
où formellement naissait la Congrégation des Salésiens), le
premier projet avait déjà été modifié par I'ajout d'un nouveau but
de la Société (le soin des vocations), par des variations à propos
de la procédure d'élection des C-onseillers du Recteur Majeur, par
la rédaction d'un chapitre sur les <<pratiques de piété".

La révision du texte au cours des quatre années d'intervalle
entre I'envoi du manuscrit à I'archerrêque de Turin et la transmis-
sion au SainrSiège (1860-18ôl) reflétait désormais les tractations
menées avec I'autorité diocésaine pour l'ouverture de nouvelles
maisons et la législation ofÏicielle de I'Eglise portee à la connais-
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sanoe de tous par la "Collectanea», de Bizzatt',.z De 58, les articles

passèrent à 107, regroupés en 15 chapitres, en plus du petit
chapitre introductif et de la formule de la profession religieuse

plaée à la fin. S y ajoutèrent des nonnes pour le gouvernement
religieux de la Société, pour l'élection du Recteur Majeur, pour

les pratiques de piété, pour I'habit des membres, pour les

membres <<externes>».

Le 23 férnier 1864, la C.ongrégation romaine des Evêques et
des Régulies promulguait le <<Decretum laudis» par lequel elle
reconnaissait officiellement I'existence de la nouvelle Société- Elle
y ajoutait 13 «animadversiones, qui auraient dû être prises en

considération en vue de la future approbation des Constitutions-

1.2 l.864-1t75 z

Approbation des Constitutions et leur édition bilingue

Dans la décennie qui suMt le «D'ecret de louange»>, Don
Bosco entama sans intemrption des tractations avec I'autorité
religieuse centrale et periphérique, directement ou indirectement
orientées à obtenir I'approbation des Constitutions de la Société.

Une fois qu'il eut reçu les 13 ..remarquesrr, il se mit à

I'oeuwe pour rendre le texte conforme aux requêtes provenant de

Rome. C-ertaines furent accueillies sans réserve; pour d'autres,

Don Bosco fît objection en exposant clairement ses motivations.
En particulier, il ne partageait pas les perplexités exprimées par
les Congrégations romaines à propos des articles qui reconnais-
saient au Supérieur général la fàculté de relever des voeux, de
donner les <,lettres dimissoriales» pour les ordinations sacrées,

d'aliéner des biens ou de oontracter des dettes sans l'accord du
SainrSiège, de fonder de nouvelles maisons et d'assurer la
direction de séminaires avec la simple permission de l'Ordinaire.

2 Si lurqu'* 1t60 enümn, Rome avait taissé aux nombreuses Congrégations, qui surgissaient utr

peu partour en oea années, une cenaine liberré d'élaboration de leurs psopres starute (6âuf-er§uite à
ies conù,ôter et à euggérer d'éventueller moditications), en ltdl la «Cùætata b m Seætæiæ
fuæ h9rq\lùdù Episcoptn a kgbiut» (Rone 186!i) rccueillalt dee normee communs dans

leaquelles les Fondsæüts auraieot d0 tower inspiration et nodèlea
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Le noweau texte, en latin, présenté en 1867 en même temps
que la supplique d'«approbation de I'Institut et des C.onstitutions>»,
reçut de Rome les mêmes observations que celui de 186,1. t es
bons ofEces des évêqua et des cardinar»r favorables à Don Bosco
ne purent rien auprès des autorités romaines compétentes qui, sur
la base d'observations critiques également du nouvel archevêque
de Turin, soulignaient qubn ne pouvait accorder grande confiance
à la formation ecclésiastique donnée dans les maisons salésiennes.
De même la formulation du voeu de pauvreté, qui ratifiait le
principe que chacun des confrères renonçait par la Règle à
I'usage et à I'usufruit de ses biens, dont cependant il conservait
la propriété, souleva de fortes objections. Les objections de la
Curie romaine ne réussirent cependant pas à empêcher que, la
C-ongrégation ayant été approuvée par l'évêque de Casale en
1868, I'approbation diocésaine deüenne I'année suivante approba-
tion pontificale.

C.ette approbation de 1869 marqua une date importante dans
I'histoire de la C.ongrégation salésienne; mais un pas restait
encore à accomplir : celui de I'approbation définitive des C.onsti-
tutions.

Ayant repris en mains le texte imprimé de 1867, Don Bosco
le retoucha de nouveau, et, avec üngt autres lettres de recom-
mandation de divers évêques, le remit personnellement au
secrétaire de la Congrégation des Evêques et des Réguliers, qui
à son tour le soumit à l'..aüsr, (<<toto») d'un nouveau consulteur.
L€s 38 observations de celui-ci, réduites à 28 par le secrétaire,
furent en bonne partie accueilliq par Don Bosm dans un
noweau texte de 1873. Pour quelques requêtes, cependant, il
demandait des compromis; pour d'autres enfin, il manifestait une
opposition décidée soit dans des «Declarationes» officielles, soit
dans des conversations informelles à I'occasion de son voyage à
Rome au nowel an 1873-74. Entre autres, pendant ae voyage,
Don Bosco se proposait d'accomplir une oewre de persuasion
auprà d'évêques et de cardinaur peu enclins à favoriser I'appro-
bation définitive des Constitutions salésiennes, spécialement à la
suite d'une correspondance alarmiste de Mgr Gastaldi dans

laquelle le prélat non seulement avançait des critiques précises sur
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Ia formation religieuse et culturelle des salésiens, mais encore
demandait un contrôle adéquat de I'Ordinaire sur les communau-
tés de la C.ongrégation.

Non sans diverses autres modifications, les Constitutions de
la Société de Saint François de Sales furent finalement approu-
vées le 3 avril 1874.

Par rapport à la première mouture de 1858, comme aussi par
rapport au texte présenté à Rome en lW, les variations
apportées avaient été nombreuses et très radicales sur certains
arguments. Le nombre accru de nonnes juridiques avait, du reste,
un peu voilé I'inspiration de fond, de caractère spirituel, qui
caractérisait les premières rédactions. En particulier, le préambule
et le chapitre sur I'histoire de la Congrégation avaient été
éliminés. Læs voeux seraient triennatx avant d'être renouvelés
pour trois autres années ou prononcés pour toujours. L'admission
ar.x Ordres <<au titre de la C.ongrégation>> serait possible seule-
ment pour les confrères de voeux perpétuels. On avait edicté des

nonnes pur Ia convocation du Chapitre général, pour Ia
participation à celui-ci, pour l'élection des membres du Chapitre
suffrieur. Les articles sur le voeu de pauweté avaient été
entièrement reformulés sur le modèle des Constitutions des
Prêtres Maristes, approuvées I'année préédente. Deux nouveau(
chapitres avaient été introduits : un sur les études et un sur le
noviciat (à faire pendant une année entière, sous la conduite d'un
maître des noüces, dans une maison directement érigée dans ce
but).

L'ossature des C-onstitutions était mnstituée de 15 chapitres,
pour un total de 137 articles, dans la disposition suivante :

Chap I But de la Société 6 articles
Chap II Forme de la Société 8 articles
Chap III Voeu d'obéissance 5 articles
Chap tV Voeu de patrvreté 7 articles
Chap V Voeu de chasteté 6 articles
Chap VI Gouvernement religietrx 7 articles
Chap VII Gouvernement interne 8 articles
Chap VIII Election du Recteur Majeur 9 articles
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Autres supérieurs
Des maisons particulières
Acceptation des membres
Etudes
Pratiques de piété
Noüciat et maître des noücss
L'habit

La formule de la profession et une <<conclusion» sur I'obliga-
tion ou non, solrs peine de péché, de I'observance des Constitu-
tions, complétait le texte manuscrit authentifié par le Siège
apostolique.

Revenu de Rome, Don Bosco faisait imprimer la même année
un texte auquel lui-même, avec le professeur Lanfranchi, avait
apporté quelques modifications. [.es soidisant <<corrections de
langue et de style» (attribuée.s entre autres par erreur au barna-
bite lnnocenzo Gobio) comportaient en réalité I'atténuation de
certaines prscriptions normatives et donnaient un relief particu-
lier à quelques-unes des demandes explicites de Don Bosco lui-
même, qui durant I'iter d'approbation s'étaient peu à peu
atténuées.3

L'année suivante (1875), dans l'édition en langue italienne,
Don Bosco retouchait de nouveau quelques nonnes déjà approu-
vées et publiées en langue latine, et réintroduisait quelques
dispositions biffées durant les phases d'élaboration préédentes,
en vertu d'un indult reçu du Souverain Pontife <<vivae vocis
oraculorr.4 En particulier, le chapitre sur le noüciat (réduit de 17

à 7 articles) avait été fortement retouché. Une .<introduction>> de

contenu théologico-doctrinal, compilee par Don Bosco et en
partie par Don Barberis, préédait dans le liwe imprimé le texte
constitutionnel : les Salésiens I'auraient en mains sans retouches
pendant les trente années qui suMrent.

3 [, ti"t complète et l'étude des coEections de c€ teÉe a éré présentée par G. PROVERBIO dans

.Riædrc Stoidu S&ioto N'4, jander - juia l9tl, pp. ÿj}.l09.
4 æ t. MoTTo, p. Z), avec la nore N" 47.

Chap IX
Chap X
Chap )il
Chap XII
Chap XIII
Chap XIV
Chap XV

17 articles
17 articles
10 articlqs
6 articles

11 articles
17 articles
3 articles
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2. LES CONSTITUTIONS PRECISEES, REVUES JURIDIQUE.
MENT ET ETARGTES (rÿ5-196r)

Au lendemain de I'approbation des Constitutions, Don Bosco,
comme on I'a indiqué, les avait améliorées en vertu du ..vivae
vocis oraculo» d'origine papale. Au cours des 80 années suivantes,
le texte des Constitutions subira d'autres modifications, et ce
malgré la volonté précise des Salésiens d'être fidèles à Don Bosco
et malgré la crainte presqu'instinctive, de leur part, de toucher à
des textes .<vénérablesr.

C-€s modifîcations intervinrent en particulier pour der:x
raisons. Avant tout le développement de la Congrégation : des
quelques dizaines de membres, résidant en Piémont et en Ligurie
eî 1874,les Salésiens augmentèrent jusqu'à dépasser les 20.0ffi
dans les années soixante de ce siècle, répandus dans presqu'une
centaine de nations, dans les cinq continents : des pap différents,
des époques différentes, et par conséquent des situations différen-
tes de celles dans lesquelles avait travaillé Don Bosco, exigeaient
des précisions ou des compléments dans le Code de üe.

Au développement interne de la C-ongrégation s'ajouta
rapidement un autre motif d'ordre juridico-ecclésial : la promulga-
tion de la part du Siège apostolique de documents qui inütaient
orpressément les Instituts religieux à réaliser des mises à jour et
des changements dans des textes constitutionnels : rappelons en
particulier les ..Normae secundum QUâs>» de 1901 et la promulga-
tion du C.ode de droit canonique de 1917.

Les instruments immédiats de ces nécessaires interventions de
caractère législatif ont été les Chapitres généraux de la Société,
avec la série de leurs «délibérations>>. On peut dire que, pendant
cette période, on ne peut retracer I'histoire des C-onstitutions sans
retracer, au moins en partie, I'histoire des Chapitres généraux

De toute façon, I'histoire du texte des Constitutions, en ces
80 années, a eu trois moments fondamentaux :

2.7 1905 : approbation de la part du Saint Siège des «délitre-
rations... retenues comme organiquesn.
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2.2 lÿ?3 : approbation des Constitutions rendues conformes
aux dispositions du Code de droit canonique de
1917.

L3 1966 : approbation des modifications apportées par le
cG xrx (1%5).

On ajoutera un aperçu Q.\ du travail d'élaboration des
Règlements générau:q qui se déroula parallèlement au( révisions
successives du texte constitutionnel.

2.1 1905: Approbation des <<délibérations organiques» à intégrcr
dans le texte cunstitutionnel de 1875

Le ler septembre 1905, la C-ongrégation des Evêques et
Régulien approuvait par décret explicite les «Délibérations des
Chapitres généraux de la Pieuse Société salésienne», <<à retenir
oomme organiques», que le Procureur général de l'époque, Don
Giovanni Marenco, avait présenté en même temps que les actes
du Xème Chapitre général. Voyons brièvement ce qui s'était
passé les 30 années précédentes.s

A) Du Yivatt dc Don Bosæ

les Constitutions ayant été approuvées en awil 1874, la
C-ongrégation salésienne s'était désormais rangée de plein droit au
nombre des familles religieuses officiellement et publiquement
reoonnues. Portée par le courant du charisme du Fondateur et
par I'enthousiasme pour I'approbation obtenue, grâce à laquelle
on s'appuyait <aur des bases stables, sûres et, pouvons-nous dire,

5 Uo p"oora.. de l'évolution hisloriqEe des Corstitutioas de la première formulation de 1858 à

la morl de Doa Bocco (lt6t) est ollert par P. STELL{" .lz Cætiuzioni szlsiæ fino al 188E" daos
$&tà e àma,ananto. Sudi sle Cæiuziai fuiot4 [A-S - Roma, 1984, p. f5-54. Pour la periode
cuivlaate, oD Eowera dans le même volume I'article de F. DESRAMAUT, «lz Cædatzioti Sabioæ
dal lW ol 19dÉ, p. 55-101.
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aussi infailliblesr,6 la Société s'enrichissait rapidement de nou-
veaux membres et se répandait un peu partout en Europe et en

Amérique latine. Cette augmentation, accompagnée de celle, tout
aussi admirable, des Filles de Marie Ar»riliatrice et des Coopéra-

teurs salésiens, posait cependant le problème de son organisation
et de sa consolidation. Les mntinuelles exhortations orales et
écrites de Don Bosco, par lesquelles il s'était empressé de
soutenir les premiers pas de sa Congrégation, n'étaient plus
sufEsantes.T Une action normative régulière s'imposait, prévue

entre autres par le chap. V des C.onstitutions : <.I-e Chapitre
général se réunira d'ordinaire tous les trois ans pour traiter des

questions d'importance majeure et prendre les mesures que

requièrent les besoins de la Société et les circonstances de temps
et de lieurr, (Chap. V, art. 3). «I-e Chapitre général pourra
également proposer les additions aux Constitutions et le.s change-
ments qu'il jugera opportun» (Chap. V, art. 4).

Ainsi, en 1877, le premier Chapitre général de la Société

salésienne émit en I'espace d'un mois plus de 3ffi "délibérations»,
qui furent publiées I'année suivante.t Cinq domaines de la üe
salâienne étaient pris en considération : études (5 chapitres), üe
oommune (11 chapitres), moralitê (4 chapitres), économie (6
chapitres), règlement pour le Provincial (4 chapitres). Divers
appendices ratifiaient règlements et normes pour le petit théâtre,
pour les directeurs, pour les Chapitres générar5 pour l'Associa-
tion des Coo$rateurs, pour les communautés des Filles de Marie
Auxiliatrice.

Trois ans plus tard, le IIème Chapitre général reprenait
I'examen de toute la législation préédente, tant celle capitulaire
que formulée dans les réunions dss directeurs. Le recueil des

6 Ct" "t rtùu;oro di Don Bæco alle Cætituzioai approrraæ nel 18?4

7 Jusqu'au ler Cbapitre général la vie dec nâisons calésiennes étail réglée, en plus des

Constioüous, pr le <Riqlanat dc l'Orutdro d. Sabt Fraryis de Salro., plusieurs fois edité, par le
.rcdbrrart b mùws d. la biAé d. Saàtt fuary* d. Salæ édité, aprèc divenea rédactionr
Eaouscrit€s, ea 1877, el pÀr les Délibérationc prices à l'æcasioo des roonférencccD anuuelleE des

dir€cteut8

E .UiUa*ni dd Capirob Gau& dda Pta Sæiù tauo h Lopo Tæitæ ael sananbre 18771,,

Tipografia et übreria Ealesistrs - Torino leIS (96 p.)
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nowelles délibérations (plus de 4ü)), qui serait imprimé en 1882,e
comportait encore cinq «distinctions» : Règlements spéciaux (pour
le Chapitre général, pour le Chapitre su@rieur, pour le Proün-
cial, pour le Directeur, etc...), vie commune, piété et moralité,
études, économie.

Une publication successive de délibérations capitulaires du
vivant de Don Bosco aurait enoore lieu en 1887,10 à la fîn du
quatrième Chapitre général (le troisième dura seulement sept
jours et n'avait pas produit de documents sffriau) : ces délibéra-
tions affrontaient de noweaux aspects, et en développaient
quelques-uns restés dans I'ombre jusqu'alors. Dans une centaine
de délibérations, on traçait un règlement détaillé pour les
paroisses, et on donnait des nonnes pour les ordinations sacrées,
pour les oratoires dqs dimanches, pour le bulletin salésien, pour
le maintien de I'esprit religieux et des væations parmi le.s

coadjuteurs et les apprentis.

B) Aprù la nwrt de Don Bosæ

Après la mort du Fondateur, I'activité législative de la Société
continua sous son susoesseur, Don Michel Rua. I-e petit volume
imprimé en 1890,rt qui recueillait les décisions du cinquième
Chapitre général qui s'était tenu I'année préédente, se composait
de 11 chapitres, pour un total de ll7 articles. On y légiférait sur
les études philosophiques et théologiques, sur I'assistance des
confrères affectés au service militaire; on y donnait des directivqs
pour les vacances d'automne, pour I'administration des patrimoi-
nes, pour la figure et la fonction du «Cnnseiller professionnel".

9 .Ilfuaiani üwdo @ eacatc dctr. fra bi<nàt slaiana tararo b lm Tûiæ
ttd wnbc 1680,, Tipgnfra e libreda saleeiana - Torino 1t82 (88 p)
10 .UiU-;ni dd rû", c gæro Cqitolo Gaçatc ddla Pia Sæiaà Satesiana rauti h Valsatiæ
nd flarûn lW8b.Tipognfia sleaiana - S. Benigno Canaveæ 1t&7 (æ p.)

" ûdibæioti dd,ryhlo Ca?fufo Gaaab d&a fia fuietà Salsiau bturo a Vatsatiæ pæo
Tqino nd sanbe IEE9,, Tipgnfra salesiana - S. Benigno Canavese t890 (36 p.)
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Un long développement de 40 articles constituait le règlement
pour les paroisses.

Quatre années devraient enoore s'écouler avant qu'on arrivât
à une sptématisation du droit salésien, qui préciserait, distingue-
rait selon la logique, rendrait réalisables les nombreuses décisions
des différents Chapitres généraux et les coordonnerait avec les
C-onstitutions en ügueur. Le travail du VIème Chapitre général
et celui d'une Commission, qui fonctionna pendant une année
entière, aboutit à la formulation dæ 712 «Délibérations des six
premiers Chapitres généraur". Elles furent editées en un fascicule
à p"rq puis en un petit liwe qui contenait également l'<<Introdu-
ction»> doctrinale de Don Bosco et les Constitutions de 1875.12

L'ordre des délibérations suivait, pour autant que ce fût possible,
celui adopté par Don Bosco au IIème Chapitre général, c'est-à-
dire : Règlcrncnts spéciaux (art. l-243), vie commune (art.244-
347), piété (art 34&393), moralîté (art 394-537), émdes (art. 538-
617), économic (arL 618-712).

I-es Chapitres généraru VII et VIII (respectivement de 1895

à 1898) n'émirent pas de déliMrations sfeciales : les thèmes
traités se ramenaient à ceux des Chapitres précédents, et ils
furent portés à la connaissanoe par la publication des ..Attirr, afin
que les mnfrères - oomme l'écrivait Don Rua en 1896 - puissent
connaître la méthode employee dans les assemblées capitulaires
et être informés plus rapidement des décisions prises.l3

Importante pour I'histoire du texte constitutionnel est la
décision prise au VIIIème Chapitre général de procéder dès que
possible à la râdsion du texte des C-onstitutions, sur la base du

12 ,Nibaioû d.i ÿi p?bti C^apiroü Gataû dAa fia Wà S&üau prpocbu ùlc Regotc o

fuidt; üb n&ùno. fipografia salesiana - S. Benigoo Canavese l89f (384 p.)

13 <Maaioù dd xùno Cqfulo gawat dda Pia fuiaà Salaiou,. Tipografia salesiana - S.

Benigno Cenaveee t896 (5 p.). Il faut ici nppeler que dans lous les Chapitts' oa avait douné de

lergec pouvoin au Recteur Majeur pour qu'il puisse ranoir, ordonuer, compléler... les décisions des

Ctapitreo généraux eur-mêmes, ce qui avait reladé la publication des délibérations De façon
analogug au VIIène Chapitre général, cerains thèmes (comme les relations entre Provincial et direc-
teur des maieons prwinciales, entre Proninciaur e! famillet des sæurs qui dépendaient d'eux, elc...)
nraient été conliés à l'élude do Recteur Majeur qui. quelques mois plus 1an4 les propoeait sous forme

d'articlcs «ad eryerimentum», dans lhttente de I'approbation du Chapire général suivant

47



premier texte approuvé par le Siège apostolique,'n 
"n 

y insérant
aussi quelqus-unes des délibérations importantes des Chapitres
généraux

lâ, ler septembre 1901 commençait le IXème Chapitre
général (le dernier auquel participèrent tous les directeurs avec
les délégués de chacune des maisons) : il aurait dû ordonner les
déliMrations prises dans le passé; en particulier, il devait modifier
les délibérations concernant la confession des confrères par les
directeun, conformément au décret du S. Office dt24 awil 1901.

Malgré les bonnes intentions des capitulaires et le généreux
effort de la Commission nommée à cet effet, on n'arriva pas au
but qubn s'était fixé, et au oours de 1901 fut réeditee une édition
des Constitutions et des Délibérations précédentes avec la simple
reproduction des pages qui contenaient les articles touchés par le
précédent Décret.

On aniva ainsi au Xème Clupitre général, un Chapitre qui
allait revêtir une trà grande importance. En exécution de la
volonté exprimée par le CG IXts et sur la base des ..Normae
secundum quas» de 1901,16 ce Xème Chapitre général avait la
tâche de réordonner en entier le corpus législatif antérieur, en
séparant les déliMrations à caractère général et complémentaire

11 G- {qgiaûota fuietatb S. hancæi Sar6dD, Ex oflicina asceterii salesiani - Augustae
Tauriaorum 19m, (54 p.). A partir de 1903, loutes lca éditions des Constitutions adopteronl cet
rermplum CoDstituüotru8... er earumdem oodice autographo pener Congregationem Episcoporum
et Regulerium rsoerrrlo per qusn diligentirsime dercriptun ac rccognitum».

15 .Clue le Recteur Majeur choisfuse une Conmission permanentc qui veille à la réorganisation
des [Xübératioas fritcs .l-ns les précédents Chapitree générau: qui ont un caracère général et sont
oonpléaenlairet de nc ConstitutioDq en metlâut à part celles qui erpriment seulenent des souhaib
ou deg désfus el ont simplement uo carecÈrc oriearetil Ces délibérations choisies par la Commission
dÉront êüe I noweau présentéec au prochain Chapitre général avant d?tre envoyées À Rome pour
epproüaüoa» t DQmc &opitc tbtâal, l-5 ieptenbre 1901. Torino, cd., p. 9.

16 Face à la nultiplicaüon der Congrégationc religieuses qui demandaient à Rome lhpprobaüon
de leurs Constitutions, lâ Srcrée Congr(gation deo Evêques et Réguliers, organe du Saint Siège
pépoeé f lbpprobtioa de seubbblcs Instituo, élabora dauc lr 2ème moitié du XtXène eiècte une
jurieprudeoce d'approbatioD, qui cn tfl)l eut son institutionnalisation dans la «Nqnæ scannfua
Etzs S. Cotgqatio Epi*opnttn a RcgtbiLt, ala ia appobodis nais ittct'tutis wqut
ùapüàn . Le docuneat olfreit des indicationg ninutieus€s et déraillées pour l'élaboration dee
Constitutiols dcs noweaut Institutc. Ce qui hciütait lcs inleruentions juridico-adninistratives des
Coagrégetions mmaiaeg Eris oomporlril le rique d'un da"gereur nivellement et dhne uniformité
génénle dec tc!ûcs consdrudonnelÀ
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aur Constitutions de celles qui exprimaient seulement des désirs

et n'avaient qu'un caractère orientatif. [-es travaux capitulaires,
qui durèrent du 23 août au 13 septembre 1904, conduisirent à
l'édition de deux textes fondamentaux dans I'histoire de la

Société z Les Délibératioru «organiqaes» et les Délibérations
toutes deux présentées au Saint Siège.

[.es premières, au nombre de 111, rassemblées et discutées

dans les assemblées générales des Chapitres, obtinrent I'approba-
tion du Siège Apostolique et devinrent autant d'articles de nos
C-onstitutions.lT Publiées d'abord dans un fascicule de 50 pag6,l8
elles furent en 1907 traduites en latin et publiées en bas de page

d'une unique édition bilingue :re un astérisque renvoyait à I'article
constitutionnel auquel chaque délibération se référait.

On remarque que tous les chapitres des Constitutions, à

l'exception du VIIIème (élection du Recteur Majeur), du XIIème
(études), et du XVème (habit) furent amplifiés et enrichis de

précisions et d'interprétations. Ainsi, tous les aspects de la üe
salésienne subirent des modifications et des compléments au

niveau constitutionnel. Il convient de souligner ici quelques
nouveautés destinées à influencer notablement I'avenir législatif
de la C.ongrégation. Dans le Chap. I, deux délibérations élargirent
le champ d'action de la Société arur.<missions extérieures» (§1 h)
et aux ..paroissesr, (§6.4 : ..à ne pas accepter en règle ordinaire).

17 D. RUÀ La. circdoi, p. 39t. Iæ terme «orgauique» Êowent adopré au cours des Chapires
géûérâu4 spécialement dang le Xème, nh janais tsoùvé une déærmination juridique précise dans ces

asembléeg einon celle, dirions-nous, de q'nonyme de.constitutionnel". La synonymie dàilleurs'
rcEontait à f,lon Bcco (voir introducrion aux déüMrations du Ier ChapiEe général). L'adjectif
rappelait en vérilé le concept déjà erprimé par le eubotantif auquel il se rapporlâit, c'esl-àdire
«délibéntion». Celle<i en effet, deeit ptéciséEent êEe entendue comme article constitutionnel
(tXlibéraüon 33 b). Trà probablemen! seloa la «Eens» des législateurs, l'adjecüf aurail dt
sàppliquer à ces délibérations qui, oonplélana ou châtrgeant les Consütutions, recs,aient force de loi
seulemeDt après I'appro,bation du Siège Apctolique. [æs autres délibérations au conrairg qui
n'entendaient pae changer ou ajouter quelque chce aur Constitutions, tout en élant de caractère
général et permanent, dcraient etre considérées conrae «préoeptives» ou «disciplinaires", et obligeaient

tous l€§ membre à peine promulguées par le Recæur Maieur. Læ «Rà§ano* de la Pta& SæiAé d2
Saiat Frory* .lc Salæ (forino - lpogralia salesiana 19(5) n'enændaient rien faire d'aure que de

coordonner les déliHrations préceptiveo

lE .Dùbadqü dri Cadtoü paü dda Pta Sdaà cûtesüna fu àtarqsi com agotidta,
Tpografra sal€aiala - Torino 1905 (50 p.)

19 eæUri^i detla Sæiù ü S. Fratæo di Sala peæfuu ùlta htfuiou sina dzl Faboe
§ae Gio@t ti fuD, Tip.tBRIis ealesiana - Torino 1907 (3Oa p.)
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Dans les chapitres sur les voeux, on mit au point des mesures
plus rigoureuses sur la séparation de la oommunauté d'avec les
étrangers, sur une plus grande uniformité de üe entre les
maisons, etc... Au Ch"p. VI, on traEa un règlement précis des
Ctrapitres générarg et au Chap. IX on inséra des articles sur les
Provinces et les Prorrinciaux, inconnus jusqu'en 1874.

L'influence ds ..Normae secundum quas» est üsible surtout
dans les DéliMrations sur les voerx, dans la citation des docu-
ments ecclésiaux et dans lâppendice à l'édition de 1907, qui
rapportait intégralement les décrets <rAuctis admodum>, et
«Romnni Pontifices».

2.2 ly23: Appnobatlon des C-onstitutions après la promulgation
du Code de droit canonique

Après la promulgation du C-ode de droit canonique en 1917
et la circulaire de la Sacrée C-ongrégation des Evêques et
Réguliers du ?Â août 1918, dans laquelle on prescrivait ar.x
Instituts de présenter à noweau leurs C-onstitutions après les
anoir rendues conformes aur lois de l'Eglise,æ les juristes salésiens
se mirent à I'oeuwe. A peine trois ans plus tard, le Pape Benoît
XV approwait un <<nouveau> texte constitutionnel, composé de
240 articls. Y étaient réunis les 137 articles des C.onstitutions
primitives de Don Bosco et 111 articles <<organiques" approuvés
en 1905, qui au Chapitre général de 1910 avaient été complétés
par deux autres : un sur le Procureur général prà le Siège
apostolique et un sur le Secrétaire du Chapitre supérieur.
L'ensemble était en outre enrichi des apports specifiques du
Code.

Le Recteur Majeur Don Philippe Rinaldi écriüt dans sa lettre
du 23 septembre 1921 qubn n'avait pas introduit de <<change-

ments substantiels»; il reconnaissait toutefois que certaines

20 oAd noroam Canonie 4t!) Codicig Jurie C-anonici Regutae et particulares Constitutiones
dngularoo retigionun, canoaibus Codicis aon contsariae, üm suam seruant ; quae vero eisdem
oppoDuotor, abrogatae suot ac proinde earum tetrus emendandus erj't». AAS 1918, p. 290.
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<<retouches>» n'étaient pas dénuées d'importance, oomme par
exemple celles qui concernaient le rendement de compte, les
modalités d'admission aux professions et aux ordres sacrés,
l'administration.2l

Une remarque s'impose. La rapidité de I'exécution de ce qui
était requis par le Siège apostolique rendait certes un témoignage
de soumission immédiate au( nouvelles indications de I'Eglise et
de respect des canons du Code de droit canonique; mais d'autre
part elle n'aboutit pas à un résultat parfait. Don Rinaldi lui-
même, seize mois seulement aprà I'approbation pontificale,
écrivait : «(L'édition de 1!21) apparut bientôt défectueuse en
bien des points, tant par le manque de lien logique dans la
disposition de la matière, que par d'assez fréquentes répetitions
partielles et totales : défauts causés par le travail même qu'on
avait dû faire pour se conformer entièrement au nouveau Code.
De plus, oomme le Chapitre général a autorité pour faire des
changements qui ne soient pas imposés par I'Eglise, on avait ainsi
laissé ddns les Constitutions certains articles déjà pratiquemment
dépassés par la pleine organisation de notre Société.z

Le XIIème Chapitre général, convoqué en 1122, travailla
pour éliminer les défauts signalés, stimulé aussi par la nouvelle
déclaration de la Sacrée Congrégation (du 26 octobre 1921) qui
avertissait les organismes législatifs des Instituts religieux de
profiter de I'occasion de I'adaptation du texte au nouveau C.ode
pour introduire les autres changements qu'on retenait utiles. I-es
résultats des assemblées capitulaires, confiés au travail de
conclusion d'une Commission s@iale, amenèrent à une révision
complète des C.onstitutions : ce fut un travail d'ordonnance de
toute la matière en chapitres selon la disposition primitive, de
disposition logique des articles dans chacun des chapitres,
d'élimination des répétitions, de correction de la forme littéraire,

21 ICS N" 6, Z æplembre t92t, p. %t.
22 acs N' 17, 6 jrio tlzt, p. 42
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d'introduction de petites modifications requises par les temps et
par le développement de la Société.

Approwé le 19 juin l923,le nouveau texte était composé de
201 articles (39 en moins que dans le texte précédent), répartis
en 17 chapitres.

Sans vouloir entrer dans I'anal5ne des modifications interve-
nues dans cette phase rédactionnelle,B on peut mettre en relief :

a) la réorganisation des chapitres : tandis qu'étaient réunis en
un seul les deux chapitres des Constitutions primitives sur te
gowernement (Chap. VI : gouvernement religieux, Chap. VII :

gowernement interne), les articles des «déliMrations organiques»
sur le Chapitre général et sur les Provinces, qui étaient précédem-
ment insérés dans des contextes de contenus hétérogènes,
acquérirent leur autonomie en deux chapitres spécifiques :

Provinces (Chap. IX) et Chapitre général (Chap. X). Ainsi, les

titres de chacun des chapitres acquérirent une plus grande
précision logique, correspondant à leur contenu réel;

b) une précision ultérieure sur le caractère unitaire de
l'autorité : une définition statutaire fut donnée à la figure du
Provincial en analogie avec celle du Recteur Majeur;

c) d'importantes interventions dans le domaine de la forma-
tion et en particulier du noüciat : on y inséra presqu'à la lettre
des formules du C-ode, mais I'attention fut surtout placée sur le
progrès spirituel du jeune confrère.

Les options principales de la mission de la Société, de ses

o€uvr6, de la üe religieuse n'avaient pas été changées.

23 Voir à ce pmpc F. DESRAMALIT, Is Caçiaûorc salé-siqnos, o.c. pp. 80-96.
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23 L966: spprobation de nouyelles modilications apportées par
le CG XIX

A I'inverse des Règlements qui eurent différents moments de
révision, les C-onstitutions approuvées en 1ÿ23 restèrent prati-
quemment inchangées pendant enüron 40 ans. [.e Chapitre
général de 1938 (le XVème) supprima une incise concernant la
participation des Vicaires et Préfets apostoliques à la plus grande
assise salésienne. Le XVIème Chapitre général (1947) porta le
nombre des Conseillers du Chapitre supérieur à cinq, de trois
qu'ils étaient en ln3. L'édition des Constitutions, présentée en
1954, reproduisait les précédentes, avec quelques modifications de
peu de poids.

I-e Chapitre général XD( prit au contraire une notable
signification : il se tint à Rome, au nouveau siège de I'Athénée
salésien. On peut dire qu'il servit d'anneau de jonction entre les
Chapitres généraux précédents et le Chapitre général special de
tÿ71.

Globalement, l'édifice législatif de lÿ?i ne subit pas de
changements radicaux ; mais nombreuses et parfois significative.s
furent les retouches apportées, surtout dans le domaine des struc-
tures, qui se ressentirent davantage de I'ouverture au renouveau
conciliaire désormais en acte. Il convient de noter ici I'attention
portee par ce Chapitre ar»< points suivants : la figure du salésien,
le souci de la décentralisation dans la sauvegarde de l'unité dans
la C-ongrégation, la reconnaissance explicite du rôle du Chapitre
général (au Règlement duquel un temps important fut mnsacré),
le relief particulier donné aux Cooperateurs, I'augmentation du
nombre des Conseillers du «C-onseil» supérieur (l'ancien Chapitre
supérieur), avec I'introduction des <.Conseillers Régionaux»r, les
figures nouvelles du Vicaire provincial et du Vicaire local...
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l,es modifications aux Constitutions et aux Règlemens, intro'
duites par le CG )üX, furent publiées selon la division sui-
vante :24

1) Modifications substantielles «défînitives» : retouches à 11

articles et formulation de deux nouvear.x articles (un sur la
publication périodique des «Actes du Conseil Supérieur" et un
sur l'élection des membres du C.onseil su$rieur à une certaine
distance de temps depuis le début du Chapitre général).

2) Modifications «ad experimentum>» : à propos du nombre
des membres du Conseil supérieur et une structuration différente
du C-onseil lui-même.

3) Amendements ou mises à jour juridiques : retouches à sept
articles. Il y eut aussi ds amendements <<purement formels>r,

tandis que certaines variantes propæée.s (dans six articles) ne
furent pas apprornées.

Mais il ne s'agissait que d'un prélude : quatre mois après la
conclusion du CG XIX les Pères du C-oncile Vatican II approu-
vaient le Décret «Perfectae Caritatis», qui demandait à tous les
Instituts religieu une ..accomodata renovatio>» grâce à une
révision convenable des C.onstitutions, des Directoires et d'autres
liwes et codes officiels <<sur la base des documents du saint
C.onciler, (rc 3.4).

2.4 Apergu du travail d'élaboration ds Règlements généraux

[-es organes législatifs de la C-ongrégation ne travaillèrent pas

seulement sur le versant des C.onstitutions, à revoir en conformité
avec les lois de l'Eglise et avec le developpement de la Société.
Ils durent parallèlement intervenir aussi sur I'autre versant : celui
des Règlements générar.rx

C,omme on I'a déjà rna une première disposition du droit
salésien avait été réalisée en 1894, avec la publication des

U cf. /c§ N' 21, jewiet 19(f-, pp.al-N.
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«Délibérations des sir premien Chapitres généraw de la Heuse

Société Salésienne». En 1906, à la suite des travaux du Xème
Chapitre général, on parvint à une édition des Règlements

générat4 qui englobait toutes les éditions antérieures et aussi

toutes les décisions des Chapitres générau< qui s'étaient tenus
jusqu'alors.

Un autre moment important dans l'élaboration des Règle-
ments suiüt le Chapitre général XII. I-e besoin de ..1" éliminer
tout ce qui serait jugé inutile ou encombrant ; 2" introduire les

modifications et les ajouts nécessaires ; 3" ordonner et distribuer
le tout de façon plus logiquerrs fit en sorte que, dans l'édition de

Ll24,la masse des 14(b articles du texte préédent fut réduite à

416. C-ette codification resta pratiquement inchangée dans sa

phpionomie jusqu'au Chapitre général spécial. [.es modifications
les plus substantielles furent aPportées dans les éditions de 1954

et de 1!b6. Dans la première confluèrent les délibérations des

Chapitres généraux XV, XVI et XVII relatives surtout aux

maisons de formation (aspirandas, noüciats, scolasticats et
maisons de perfectionnement pour les coadjuteurs). Tandis que

dans la seconde furent insérées les décisions du CG XIX, qui
touchaient de nombreux articles. [.es thèmes de la formation, des

pratiques de piété, de I'Union des C.ooperateurs salésiens, de

I'Athénée Pontifical Salésien, furent parmi cer»< qu'il fallut
davantage adapter à l'évolution imposée par les temps et les lieux
Malgré cela, I'organisation de base demeura presqu'inaltérêe.

3. NOTTVELLE EI"ABORATION E:t APPROBATION DEFINI.
TrvE DES CONSTITUTIONS (196&1e84)

Le texte des Constitutions de la Société salésienne, que nous
pssédons à présent, a reçu I'approbation pontificale aprà une

longue periode de réflexion, d'étude, de décisions, Que toute la

Société, de chacun des confrères répandus dans le monde aux

25 D. RINALDI, «lntsoduzioae» ai .fugobnari dAo fui.ràt fuiaa,, Epifania del Signore'

Toriao l9il.
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capitulaires réunis dans la plus grande assemblée représentative,
a entreprise au lendemain des orientations données par le C.oncile
Vatican II. Travail qui s'est prolongé pendant 17 ans, au long
dsquels la C-ongrégation a produit un effort d'analyse des
situations et de synthàe des Constitutions supérieur à ce qui avait
été fait pendant les cent années de üe précédentes.

Cette periode a mmpté trois moments principaux :

3.1 lWl972: c'est le moment le plus décisif du renouveau,
celui qui tourne autour du CGS (CG XX) et qui aboutit au texte
rénorré des Constitutions, approwé «ad experimentum» le 5
janûer l97Z

3.2 1977-1n8: b CG )O(I commence la rârision du texte
précédenL

3.3 lg84.: le CG XXII mnclut les douze années d'..experime-
ntum»>.

3.1 1968-lÿ12 z

Ls Constltutions rÉnovées <<ed experlmentum» par Ie CGS

Les programmes de «réorganisation»> («ridimensionamento»)
que le CG XIX avait tracés restèrent partiellement dans les
intentions. A six mois de distance du Décret <<Perfectae Caritatis'r,
un autre document de grande importance, le Motuproprio
<<Ecclesiae Sanctae», application pratique, immédiate et qualifiée
de certains décrets de Vatican II, prescrivait que dans I'espace de
detx ou trois ans chaque Institut religiernr convoquât un Chapitre
.cffcial», afin de procéder à la râdsion des C-onstitutions, en
sawegardant bien sûr la fin, la nature et le caractère de I'Insti-
tut.u

26 es,rylo.
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Autorisés par le Saint Siège à renvoyer la date du début du
Chapitre (mais pas audelà de l'échéance normale des six ans), les
Salésiens firent démarrer en octobre 1968 les travaux prépara-
toires à ce Chapitre général spécial, qui devait s'ouvrir en juin
tylt.

Notons que l'.<Ecclesiae Sanctae» ne se limitait pas simple-
ment à demander l'aggiornamento de la législation en harmonie
avec les nécessités des temps et à déterminer les responsables de
oe renowellement. C,e document précisait aussi quels derraient
être les élémens à harmoniser dans le texte rénové. Il s'agissait,
en effet, de modifier notablement la conception même et le genre
littéraire des C-onstitutions religieuses : d'éminemment juridiques
qu'elles étaient dans le passé, elles dernaient assumer désormais
une orientation telle qu'y serait respectée, et même soulignée, la
rénlité charismatique du religieur. Le changement de perspective
apparaît avec évidense, comme on l'indiquait déjà dans I'introduc-
tionn quand on oompare les articles des «Normae secundum
quas» et ceux de l'<<Ecclesiae Sanctao>.

Les directives mnciliaires étaient claires, et toute la C.ongré-
gation se prépara à la élébration du CGS par trois années de
trarrail au niveau de la base, grâce à la mnsultation et la men-
talisation de chaque oommunauté,, et au niveau intermédiaire
grâce à la convocation de deux Chapitres provinciaux et le travail
de diverses mmmissions et sous-commissions préparatoires. [.es
recherches, les études, les propositions parvinrent finalement aux
202 membres du Chapitre général qui, subdiüsé en C-ommissions
et Sous+ommissions, étudia à fond tous les grands thèmes de
l'identité et de la mission salésiennes, arrivant, au terme de
presque sept mois de travail intense (avec pas moins de 140

assemblées plénières), à apprower un texte constitutionnel
profondément <<rénovérr. Chacun des chapitres, les articles, chaque
phrase avaient été examinés et corrigés dans la recherche d'une
précision de langage, d'une brièveté de formulation et d'une clarté
d'expression qui fassent ressortir toute la richesse de la vocation

27 Cf. Intr,oduction générale, p. Z)
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salésienne. C-e n'est pas pour rien que l'élaboration même du
texte avait été préciÀée d'une longue réflexion théologique,
historique et pastorale, apte à éclairer les situations, les perspecti-
ves et les choix qui en découlaient même sur le plan rédaction-
nel.æ

Renvoyant à des études plus specifiques pour une anallae
complète du travail capitulaire,æ il sufTit ici de souligner certains
faits de plus grande importance :

1) Le plan général des Constitutions est resté à peu près
inchangé, même si quelques thèmes ont joui d'un plus grand
espace et si d'autres sont apparui pour la première fois au niveau
mnstitutionnel : ainsi, par exemple, la présentation de la Famille
salésienne, de l'esprit salésien, la tâche de promotion humaine
collective, la façon nouvelle de voir la paroisse parmi les oeuwes
salésiennes, la description plus complète des figures complémen-
taires du prêtre et du coadjuteur, la communauté éducative, un
accent particulier sur la pauvreté collective, la formation perma-
nente, les principes et les critères de I'organisation de la Société...

2) Plus de 150 articles des Constitutions de 1966 ont trouvé
une correspondance en autant d'articles des C-onstitutions
rénovées. Des 50 autres, une quinzaine ont été supprimô, tandis
que 35 ont été transférés aux Règlements généraux conformément
aux directives de l'«Ecclesiae Sanctae» et à l'évolution de la
législation canonique. On note cependant que si le nombre total
des articles est resté identique, il n'en a pas été de même pour
le contenu, qui a été considérablement enrichi de doctrine
ecclésiale et salésienne.

3) Même à un premier examen, on saisit qu'il y a eu une
réæupération en profondeur de la pensée de Don Bosco et d'un
sièæle de tradition salésienne : cela se vérifie spécialement à
propos de I'unité de üe «inséparablement apostolique et reli-

æ Cf. Cn"pit 
" 

Général Spécial XX de la Société salêienne. Rome, lÿl (616 p.). L'histoire des

"C,onetitutiols é[wéee» cs! brièvemeat précentée par J. Aubry : ccorne ÿrro nare b nuw Cogiuzial
Ita d.i lMi dal 19æ al 1972,, daas tFdàà c àwqnanto. Snü sb Cæiatziai s,/4§iqto, l-Â-S
Rone 194 9. ù5-216.
» Ct AÀW. Fcd& c tùuu,mnaro, o.c. p.217-?f/|..
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gieuse, du salésien, à propos des valeurs de la communion (amitié
et confiance réciproque), à propos des éléments fondamentaux de
l'esprit salésien qui envahissent tout le texte. Au niveau littéraire,
cela apparaît avec évidence quand on constate les nombreuses
citations, e»plicites et implicites, soit des Constitutions écrites par
le Fondateur, soit d'autres sourses qui remontent à Don Bosco
ou à ses premiers collaborateurs.

4) Plus en profondeur, il faut noter que la perspective et la
structure théologique qui sous-tend le nouveau texte des C-onstitu-
tions sont changées, en harmonie avec I'ecclésiologie et avec la
doctrine sur la vie religieuse de Vatican II.

5) Enfin, le langage aussi est changé, conformément aux
exigences du renoweau conciliaire. Le vocabulaire utilisé, cepen-
dant, n'a pas toujours réussi à harmoniser la nécessité d'exprimer
de noweaux concepts et de nouvelles réalités avec la simplicité
de style propre à notre tradition. On laissait au Chapitre général
suivant le soin de procéder à une nowelle élaboration stylistique
en vue d'une plus grande clarté de langue et d'une plus grande
simplicité de ton.

32 1977-1978 z

IXbut de la r€nlslon des Constitutions, tâche du CG XXI

Parmi les tâches du CG XXI, la plus fondamentale était de
procéder à la révision des C.onstitutions (et des Règlemens)
approwées "ad experimentum>> par le CGS le 4 janüer 1972. I.eÂ
six premières années d'expérimentation écoulées, en effet, les

Chapitres provinciaux et chaque confrère avaient envoyé au

Chapitre général leurs observations et propositions.
Sur la base de critères de travail précis, les observations

<<demandaient la clarification de certains concepts et des préci-
sions terminologique.s, ou suggéraient des améliorations pour la
formulation du texte; mais il y avait aussi, quoiqu'en nombre
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limité, des propositions qui touchaient des aspects non simplement
formels du texte des C-onstitutions»».s

Læ CG XXI, ayant pris acte de I'acceptation globale des
C-onstitutions de la part des confrères, mais observant que le texte
était encore insuffisamment connu, assimilé et expérimenté, prit
les décisions suivantes :

1) Confirmation du texte approuvé par le CGS et prolonge-
ment de l'<<experimentum»> pour six autres années.

2) Introduction de quelques modifications retenues nécessairqs
pour combler des lacunes ou pour préciser et compléter le texte.
En particulier, on introduisit quatre articles nouveaux : un sur la
formation intellectuelle des mnfrères et trois sur la structure des
«Délégations». Les autres modifications oonoernaient les laics
aoresponsables de la mission salésienne, la formule de la profes-
sion, le rôle du supérieur dans les échanges communautaires, la
formation des jeunes confrères en <<sommunautés formatrices>»,
une meilleure définition du rôle de trois C.onseillers générar:x
(pour la formation, pour la pastorale des jeunes, pour la Famille
salésienne). Six autres articles furent precisés sous le profil
juridique.

Le CG XXI décida aussi de transmettre des documents de
travail, élaborés par la "Commission de râdsion de.s Constitutions
et Règlements>>, au Chapitre général suivant qui dewait rédiger
le texte en vrre son approbation définitive.

Des déliMrations analogues furent également prises pour les
Règlements généraux

33 f9t4: Appnobation déIinitive du nouveau texte des Constitu-
tlons

La préparation de la nouvelle étape de travail, en vue de la
rédaction définitive, se mettait déjà en route en juin 1978, lorsque
fut constitué un ..Groupe pour les C.onstitutions» chargé de

fr ru-air àt Ctqùùe É,ùbat 21, llans.Monas Rome l9t, N. 371
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mettre en lumière la continuité historique du texte rénové avec
Ies éditions précédentes, d'en souligner Ie mntenu charismatique
et normatif, d'en étudier les fondements doctrinaur

[.es der.rx volumes de «Sussidirr,3l dont le premier rassemblait
le document de la commission «C-onstitutions et Règlements» du
CG XXI et une synthèse des <<points de plus grande importance
apparus dans les CG )O( et XXI», furent mis à la disposition,
tant des Chapitres proünciaux que des membres du nouveau
Chapitre général, en même temps que I'édition critique des
«Constitutions de Don Bosco». Ils étaient offerts comme des
instruments qui permettraient une meilleure continuité dans le
travail de râdsion.

Eurent aussi une influence mnsidérable pour la révision des

C-onstitutions les grands tetiles du Magistère et de la législation
de I'Eglise (le dernier dans I'ordre chronologique fut le C-ode de
droit canonique édité peu de mois avant le début du CG XXII),
et aussi les textes du CG )O(I, des directives salésiennes (Actes
du C-onseil supérieur, Sussidi des Dcastères), de la réflexion
poursuiüe en divers lieux dans la C,ongrégation par des experts
indiüduels ou par des groupes de recherche.

Iæ CG XXlf, owert le 14 janüer 19f34, eut encore à sa

disposition deux volumes de «Schémas précapitulaires" : le
<.dossie» entier, de plus de mille pag6, rassemblait et ordonnait
les contributions des Chapitres proünciaux et des confrères,
rapportant aussi des orientations et des propositions aptes à

faciliter le travail de révision pour les membres du Chapitre.
I-e fait que le texte promulgué par Ie CGS avait été accueilli

très positivement par la Congrégation - et la confirmation en était
venue dans les réponses au questionnaire envoyées par le.s

Chapitres proünciar»r - facilita les travarx de I'assise capitulaire,
qui réalisa sa tâche dans la perspective de la continuité avec le
CGS et avec le texte élaboré par lui.

Grâce à I'articulation des Assemblées générales et dss
C,ommissions, qui travaillaient en contact étroit avec une .<Com-

31 C-aüfuti ü adio s Cæiatzioti e Rcgolorrati SDB,2vol, Rome 1982
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mission centrale de rédactionr, chargée de donner homogénéité
au texte, de corriger la diversité de style et de langage et surtout
d'indiquer les critères générar»r selon lesquels il fallait proéder
dans la révision, le CG XXII, après avoir fixé la structure
générale du texte,32 procéda à une analpe soignée de chacun dqs
chapitres et articles, jusqu'à arriver à I'approbation du texte
définitif. Furent approuvées aussi quelques décisions et orienta-
tions pratiques, ainsi qu'un petit volume de "Sussidi alle Costitu-
zioni e Regolamenti» qui, sans engager I'autorité du Chapitre,
avait pour but de faciliter aux confrères, dans I'après-Chapitre
immédiat, la compréhension de la nouvelle structure du texte
constitutionnel, en indiquant quels aspects avaient été approfon-
dis, modifiés ou reformulés.

[-es travarx capitulaires furent conclus le 12 mai, non sans
voir confié au Recteur Majeur et à son Conseil I'ultime révision
littéraire du texte et sa présentation à la C.ongrégation pour les
Religieux et les lnstituts séculiers en we de I'approbation
définitive.33 Entre la fin du mois de mai et la fin du mois de
novembre eurent lieu diverses réunions du Conseil général et dss
organes compétens de la C.ongrégation romaine : de leur
dialogue devait sortir le texte approuvé.v

Le,25 novembre 1964, après qu'une trentaine d'articles aient
été modifiâ durant les divenes phases de ce dialogue (dans la
plupart des cas pour des précisions de caractère juridique), le
texte était définitivement approuvé. I-e 8 décembre suivant, il
était promulgué par le Recteur Majeur. On mettait ainsi le mot
«fin» à un chemin de nouvelle élaboration constitutionnelle qui
pendant plus de quinze ans avait engagé la C.ongrégation à tous
les niveaux

æ Ct Ct"p. IU de ce comEeatÂirc sur la structurc générale du tefe.
33 IXjà dès 1t34, la Sacr6e Congrégation des Evêques er Réguüers utilisair une pratique
d'approhatioa eemblable à celle en urage de ne joun, c'est-à{ire une première phase au niveau dee
CoDsdreurs et un€ seconde phaee au niveau de Ia «réuaion de Ia Sacrée Congrégation", dans laquelle
la deoande d'approhation était erauée par la rédacüon du dérret la concerratrL
31 g- eCA N" 312 (19S5), p. 63{6. Ou y prÉsenæ 6 5y1rhèse (en détail) les tractations mené€s
duraut l€E mois de luin-uoembre, ea we de l'appro,batiou
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III. I,A STRUCTI.JRE DU TEXTE

Après avoir parcouru les principales étapes de I'histoire de
næ Constitutions, pour en cueillir toute la richesse spirituelle et
salésienne, il est utile d'arrêter notre attention sur une vision
globale de la <atructure» du texte, c'est-àdire sur le plan général
qui a guidé lbrganisation et la distribution des contenus comme
aussi la façon de les présenter, pour en faire une authentique
Règle salésienne.

On peut remarquer d'abord que le discours sur la structure
a été I'objet d'une réflexion approfondie et intéressante tant au
CGS qu'au CG22 qui a accompli le travail de I'ultime rârision.

Le CGS, oomme on I'a vu dans les aperEus historiques, en
accueillant les requêtes de Vatican II, opta pour un texte
profondément <<rénové»>, enraciné dans les intuitions inspirées de
Don Bosco, telles qu'il les avait exprimées dans les Constitutions
rédigées par lui, mais reconstruit sur la perspective théologique et
ecclésiologique du C-oncile. Au terme de son travail, le même
CGS pouvait déclarer : <<L'ampleur du travail accompli a rendu
également nécessaire une redistnlbution de la matière, de telle
sorte qubn peut désormais parler d'un nouveau texte des
C,onstitutions, même s'il n'a fait que reprendre sous une forme
rénovée, pour sa plus grande partie, la substance des Constitu-
tions jusqu'ici en ügueurrr.r Au CGS reünt aussi le choix du

I .»a-oA^ ù )Oft.rrc Atapibe gârbal spé.ùf,, dats «Corsdurios a Règfuna* de h fuiAé dc
tuht Fratgis de SaIæ lÿlZ p. ll-lZ
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langage et du sÿle reconnu oomme le plus indiqué Pour une
Règle de üe authentique et stimulante.

IÂ, CG22 oonsacra également plusieurs débats capitulaire's à
I'examen de la structure générale du texte, et si d'une part il
confirma les lignes du CGS pour ce qui regardait la présentation
doctrinale et charismatique, d'autre part il étudia plus à fond la
distribution de la matière en vrre d'une disposition plus organique
et plus unitaire.

Cette première remarque, encore de caractère historique, fait
déjà deviner quelque chose de la signification de la structure du
texte. En effet, la manière d'organiser et de présenter les

contenus donne au projet apostolique salésien trace dans les

C.onstitutions cette physionomie ÿpique et fortement unitaire qui
est propre à notre Société.

Nors voulons nous arrêter brièvement sur les critères qui ont
guidé l'élaboration du texte et sur quelques éléments concernant
lbrganisation de Ia matière.

1. Iæs critèrrs pour ltélaboration du texte des Constitutions

Pour conprendre de manière plus adequate le plan général de
notre Règle, telle qu'elle est sortie de la révision capitulaire, il est

important de tenir présents les critères qui ont guidé I'analpe de.s

contenus et tout le travail de révision.
C-es critères furent déduits, substantiellement, des orientations

de Vatican II, mais également de requête.s exprimées par les
confrères et donc par I'expérience elle-même de la Congrégation.

Pour ce qui regarde les sources du Magistère, il est connu
que le C-oncile, et ensuite «Ecclesiae Sanctae», avaient donné de.s

indications autorisées pour la révision des textes des C.onstitu-
tions.2 En particulier le décret <<Perfectae Caritatis», tandis qu'il

2 q.rc,2-t;ES,n,:;44
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demandait aux Instituts religieux de revoir leurs Constitutions sur
la base des documents conciliaires, indiquait, parmi les principes
de renouvellement de la üe religieuse à tenir présents : le <<retour

aux souroes de toute üe chrétienne>>, et donc <.la suite du Christ
telle qu'elle est enseignée dans I'Evangile"; le <<retour à I'inspira-
tion première de I'Institub>, et donc la ndé[té <<à I'esprit et aux
finalités propres des Fondateum, oomme aussi aux saines tradi-
tions»; enfin, <d'adaptation aux conditions nouvelles des temps>r.3

Ces critères, énoncés par le Magistère de I'Eglise, colrespon-
daient également ar»r requêtes qui, en vue précisément du travail
de révision, étaient avancées par les confrères de diverses parties
de la C.ongrégation.

Substantiellement, on demandait que dans le texte des
Constitutions le fondement biblique, théologique et ecclésial fût
plus explicite, et qu'en même temps ressorte avec clarté I'inspira-
tion salésienne, en fidélité à I'esprit et aux buts de notre Fonda-
teur et aux traditions de notre Société. On demandait aussi que,

dans le domaine des normes juridiques, les C.onstitutions contien-
nent seulement les normes essentielles, de valeur universelle,
celles nécessaires à la conservation de I'unité de la C-ongrégation,
et que soient accueillis les principes de la souplesse et de la
décentralisation, comme expression d'adaptation aux temps et aux
lieura

En partant des indications conciliaires et des demandes des
mnfrères, à la lumière également du C.ode de droit canonique, le
CG22 mit au point les critères fondamentaux qui ont guidé la
râdsion définitive et ont orienté l'organisation globale du texte.

Il st utile de les rappeler rapidement :

- Critère évangélico-ecclésial: il juge si le texte respecte les
principes évangeliques et theologiques conoernant la üe religieuse,

3 6. rc,za
a A- .Ran grû" & rùzioti &i CapËtoü k@üiali scdati,, Rone 1969, spécialement p. 162-169

65
5



sa nature charismatique de .auite du Christ» et sa participation
au m)§tère et à la mission de I'Eglise.s

- Critère historico-salésien : il vérifie si dans Ie texte, au-delà
des réalisations historiques changeantes, sont présentes toutes les
valeurs qui mnstituent le <<patrimoine" spirituel de notre Société.6

- Crilère juridico-rcrmatif : il garantit, dans le texte mnstitu-
tionnel, la présence des normes juridiques essentielles et claires,
aptes à définir le caractère, le but et les moyens de I'InstitutT

En plus de ces critères relatifr au contenu proprement dit,
d'autres critères se réfèrent au sÿle linéraire, par rapport auquel
on demande : un langage simple, adapté à notre époque, et un
souci dbrganisation de la matière qui vise à I'essentiel et à une
bonne articulation.

En outre, un critère de caractère général («critère divenifrcatif
des tætes rnrmatifs») détermine qu'une telle matière appartient au
C-ode fondamental (= Ctnstitutions) ou qu'elle appartient au
mntraire à d'autres textes du «droit propre» (: Règlements
généraux ou Directoires).

Il faut enfin rappeler I'importance donnée au «citère de
l'æpéienca», Qui a permis de tenir compte des riches expériences
recueillies en douze ans d'expérimentation, et exprimée.s soit par
les Chapitres provinciaux, soit par les confrères.8

2. Uorganlsaüon des cuntenus du texte

Nous ne nous arrêterom palr à examiner ici en détail com-
ment le texte constitutionnel a assumé les orientations dictées par

Ct E§, Il, 12 ; CG2l,37t

CT E.§, tr, 12:'CG2I,37t

cf. A§, II' 12 ; CG21,37t

Cf.,,lCS n" 30s (19t2), p. 4l

5

6

7

E
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les "critères>> 
: le aommentaire anx différentes parties et aux

différents chapitres le démontrera de façon exhaustive.
Il est utile cependant de signaler comment précisément ces

critères ont orienté la présentation de la structure dans sa

globalité.

Avant tout on peut facilement constater, comme on l'a déjà
indiqué dans le bref aperçu historique, que le cadre général du
nouveau telÉe constitutionnel reflète pleinement la théologie et
I'ecclâiologie de Vatican II.e Cela se deduit non seulement de

I'ample et constante référence au Magistère conciliaire et
pontifical (avec l'utilisation du vocabulaire théologique du

Concile), mais surtout du fait que le projet apostolique salésien
tout entier est présenté dans le cadre de I'ecclésiologie conci-
liaire : dans l'Eglise, <.peuple rassemblé dans I'unité du Père, du
Fils et de I'Esprit Saint», qui est <<sacrement universel de salut»,
I'humble Société salésienne, ..née, non d'un simple projet des

hommes, mais par l'initiative de Dieu» (Const 1), est appelee à

être sacrement de salut pour les jeunes («signes et porteurs de
I'amour de Dieu pour les jeunes, s@ialement les plus pauwes, :

Const 2).
I*a fidélité aux oriFnes, c'est-àdire au patrimoine évangélique

du Fondateur, est également âddente tout au long du texte des

C.onstitutions. Non seulement la référence, directe ou indirectero,
à la parole de Don Bosco est fréquente et riche, mais surtout il
ressort avec clarté que le texte est la description de l'expérience
spirituelle et apostolique du Fondateur, continuée par ses fils. On
présente et on juge constamment la üe salésienne d'aujourd'hui
en ayant devant les yer»r Don Bosco, son charisme de Fondateur
et sa sainteté : les C.onstitutions représentent ainsi la continuité
vitale entre l'esprit et la pratique de Don Bosco et l'action de ses

disciples aujourd'hui.

9 Cf CUp. II de ce commentaire «Un apergu de tti§lofue du tede'
l0 Dans le tere dea C-onstitutiona, on ooopte 3l cirationr erplicircs (§oweDr linérales) der parolea
de Don Bæco (Cf. Const Préambule l. 4. 8. 13. 14. 15. 17. lt. 19. ?5. ». Y. §.39. 50. 52 64. 65.

71. 72 B. tl. &1. 85. 9l). En plus de ces citations, il y a 45 autres références à Don Bosco et à sa

peurée dano autrnl d'articles.
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Il vaut la peine également de rappeler I'effort accompli,
durant le travail de r6dsion, pour respecter le ..dosage» opportun
entre les éléments de caractère spirituel et les normes juridiques,
voulu par Vatican II et par le Code de droit canonique lui-
même.lt Une des lignes poursuiüe avec attention pur les
Chapitres généraux a étê, celle de faire des C.onstitutions un
véritable liwe de üe spirituelle : un livre qui pousse intérieure-
ment à la suite de Jésus, dans le style de Don Bosco, un liwe à
méditer et à prier (Cf, Const 1!b). C'est pourquoi les normes
juridiques présentes dans le texte ont été limité€s : on s'est borné
à celles qui sont nécessaires pour définir clairement les finalités
6s l'InstituÇ les liens qui lient chacun à la Société, les structures
communautaires nécessaires à la üe et à I'action de la Société.
On a par contre transféré aux Règlements ls norrnes, également
de valeur universelle, qui précisent I'application des principes
générarx €xpmés dans les Constitutions.

C-es considérations aident à mieu comprendre le plan général
de la distribution et de lbrdonnance des contenus dans le texte
rénové.

Tout en relevant comme on I'a diÇ la continuité substantiel-
le des grands thèmes qui définissent le projet salésien dans les
diverses éditions de la Règle (thèmes qui peuvent se regrouper
autour des mots+lek : missiog commuruuté, conseils évangéliques,

formatioa seruice d'aüorit€), on ne peut pas ne pas remarquer le
changement structurel intervenu avec le CGS et ensuite avec le
CG22. En effet, tandis que les C-onstitutions écrites par le
Fondateur (et ensuite les rédactions successives jusqu'en 1!)66)
développaient les thèmes de la üe religieuse salésienne en
chapitres successifs, sans faire d'autres divisions, les Constitutions
approwées en 1984 contiennent 14 chapitres distribués en 4
partics, comme il ressort clairement de la table de.s matières
génêrale.r2

lI cL dc, can 5t7-3

12 Cl. C.osiarints 1981, p. WM
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PREAMBULE

hemière partie
LES SALESIENS DE DON BOSCO DANS L'EGLISE
Chap I - III : art.l-25 (25 articles)

Deuxième partie
E}.IVOYES AUX JEUNES - EN COMMUNAUTE - A LA
SUTTE DU CHRIST
Chap IV - VII : art. ?5-95 (70 articles)

Troisième partic
FORMES POUR TÂ. MISSION D'EDUCATEURS PASTEURS
Chap VIII - IX : art.96-719 (24 articles)

Quatrième partie
LE SERVICE DE L'AUTORITE DANS NOTRE SOCIETE
Chap X - XIV : art. 7?-0-190 (71articles)

CONCLUSION
Art. 191-196 (6 articles)

Comme on le remarque, les quatre parties sont précédées

d'un préambule et suivies d'une conclusion.

En observant cette «Table des matières généraler, on se pose

spontanément la question : quelle 6t I'IDEE DE FOND qui a
guidé le CG22 dans le fait de regrouper et d'ordonner de cette

manière les contenus de la Règle de üe ? quelle est la motivation
profonde qui explique la structure du texte ?

Cette motivation, oomme elle résulte de.s débas capitulaires
et de I'analpe même du texte, est celle de l'unité de notre vie de
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consacrés apdtres : oette unité de la vocation salésienne dont le
CGS parle oomme d'une «grôca dont I'Esprit nous fait don.r3

Ce motif d'<<unitér, de la vocation salésienne était certaine-
ment présent dans le texte primitif écrit par notre Fondateur : on
peut le saisir dès le premier article qui présente le «but» de la
société salésienne dans ses éléments essentiels.

I: préoccupation pour I'unité du p§et salésien fut constam-
ment présente au CGS, qui déjà pensa à une distribution des
contenus de la Règle, de laquelle il résulterait que «par un
unique appel, le Christ nous inüte à le suiwe dans sa tâche de
Saweur et dans la condition de virginité et de pauweté qu'il a
choisie pour lui-même»>.I4

Au CG22, et donc dans le texte approwé en dernier par Ie
Siège Apostolique, l'unité de notre üe est davantage encore
soulignée par I'approfondissement de notre CONSECRATION
APOSTOLTQUE.

Ia consécration religieuse, qui a ses racines profondes dans
la consécration baptismale et en est une expression plus pleine,ls
est présentée dans sa signification originale d'initiative de I'amour
de Dieu, qui investit toute notre üe : Dieu nous appelle, ..nous

consacre par le don de son Esprit et nous envoie pour être
apôtres des jeunes» (C.onst 3). Dans la consécration se manifeste
la puissante action de la grâce qui nous aide à üvre la vocation
oomme don de Dieu pour l'Eglise et pour le monde, don qui,
pur nous, passe à travers Don Bosco et son esprit. De notre
part, la üe «consacrée»», avec les engagements que nous assumons
derrant Dieu et devant I'Eglise, devient une unique offrande, libre

13 CL CG§, l7 : rl-Esprit Siitrt eppelte le calésieu à uae option d'eÉstencc chrétienne qui eat
aimulteoémenl apctolique et religieuse. Il lui accorde donc une grâce d'unité pour lui faire vivre le
dynamirne de I'aaion apctolique et la plénitude de la üe rcligieuse dans un unique mowemenl de
charité pour Dieu et pour le prochain".

14 ct cafiaûm Dn, str æ
ts cf. Fc,5
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et totale, à Dieu dans le Christ et par le Christ pour travailler
avec Lui à la construction du Royaume.

Nous verrons plus en détail, en oommentant I'article 3,
comme est décrite I'unité profonde des divers éléments qui
constituent la réponse de notre üe consacrée : mission apostoli-
que, communauté fraternelle et pratique des conseils évangéli-
ques : ces éléments sont .crécus dans un unique mouvement de
charité'r.

Nous pouvons dire que le plan général des Const'uutions est
inspiré de ce troisième artble fondnmental : la structure globale
et I'articulation des parties et des chapitres a été mnstituée de
façon à offrir une présentation organique qui mette immédiate-
ment en évidence I'unité de notre vocation.

Voyons maintenant le développement de chacune des
parties : on peut déjà à présent en saisir synthétiquement la
signification fondamentale.

Aprà un bref PREAMBLJLE, de caractère historique, qui
présente dès le début I'importance de la Règle pour nous selon
la pensée même de Don Bosco, la PREMIERE PARTIE - que
I'on peut dire "intrductive et fondamenala» - traæ, les lignes
fondamentales de la vocation salésienne avec les notes qui la
distinguenÇ et en décrit la place dans la Famille salésienne, dans
I'Eglise et dans le monde. C'est le propre de cette partie de
mettre en érridence quelques traits essentiels qui intéressent et
connotent aussi les autres parties du texte: en particulier ..I'esprit
salésien" (chap II) et la profession du salésien (chap tII).

Vient ensuite une grande partie (la DEU)üEME PARTIE)
qui représente comme le ocorps centrab du projet religieur
salésien : elle décrit de façon détaillée les divers éléments
«inÉparables» de la vocation salésienne : la mission apostolique,
la communauté fraternelle et la üe évangélique selon les conseils,
le dialogue avec le Seigneur. C'est surtout en cette seconde partie
qu'est soulignée cette unité de la üe consacrée apostolique dont
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on parlait préédemment : les divers aspects de notre vocation, en

effet, s'intègrent et s'éclairent mutuellement, contribuant ensemble

à donner la phpionomie du wai salésien.

[.es deux parties qui suivent peuvent, à première we, donner
I'impression d'un lien moins fort avec I'identité vocationnelle dans

la première et deuxième partie; mais il n'en est rien : même si les

thèmes traités sont de caractère plus pratique (et donc com-
portent nécessairement des éléments juridiques plus nombreux),
ils s'intègrent pleinement dans le projet apostolique tracé dans

l'ensemble des Constitutions.

k 1ROISIEME PARTIE traite de I'incorporation à la

Société et de la formation, initiale et permanente, des confrères.

La C-ongrégation üt dans ses membres, et elle a le devoir de leur
oftir les moyens de développer le charisme salésien et d'acquérir
chaque jour les capacités nécessaires à la üe et à la mission :

telle est la tâche de la "formatiow.

Iâ QUATRIEME PARTIE est consacree à présenter le

seruice de I'aworité avec les structures nécessaires à l'organisation
de la Société. Notre C.ongrégation, même si elle est dbrigine
charismatique, est formée de personnes réunies en communautés
concrètes et dédiées à des tâches éducatives et pastorales
précises : oomme I'Eglise, à la fois spirituelle et juridique, elle a
besoin de structures pour se constituer, se gouverner, conduire
avec efficacité son action, maintenir sa vitalité : c'est là une tâche

particulière de cerx qui sont appelés à exercer le service de

I'autorité.

Le texte se termine par quelques articles places en CON-
CLUSION : d'une part ils précisent quelques norrnes juridiques
pour I'interprétation du texte, d'autre part ils veulent être un
stimulant pour parcourir avec fidélité la voie de I'amour, dans la
réponse généreuse au Seigneur qui nous a aimés le premier.
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3. Quelqus caractéristiques rédactionnelles

Avant de conclure cette réflexion sur la structure générale de

nos Constitutions, il est peutétre utile de donner un aperçu sur

quelques caractéristiques rédactionnelles qui contribuent à donner
au texte une physionomie Propre et originale. Nous nous

référerons, en particulier, aux <<titres» des chapitres et des divers

articles, au langage et au style, arur inspirations bibliques placées

au début de chaque article et des sections.

3.1 L€s «ütres» utilisés dans le ttxte

Tant le CGS que le CG22 ont eu le souci de choisir avec

soin les titres de chacune des parties et des divers chapitres, pour
qu'ils correspondent fidèlement à la matière traitée : un signe de

ce souci se découwe dans le fait que, tout en n'étant pas objets

de vote, les titres furent toujours examinés et discutés dans les

commissions d'étude comme en assemblée capitulaire. Il est utile
de faire remarquer le ton personnel donné aurx titres des parties

(sffcialement des trois premières) dans le texte définitivement
approuvé : en lisant successivement les titres, on parcourt en

synthèse tout le cheminement que les salésiens (chaque personne

et les oommunautés) sont appelés à accomplir pour répondre
fidèlement à leur vocation: «Les Salésicns de Don Bosco... envoyés

aux jeuncs, en communoutés, à la suite ùt Claist... formés à la
mis sion d' éducatewt pasteur».

Quant aux titres de chaque article, ils sont une nouveauté
introduite par le CGS : ils constituent de brèves indications,
placées à côté de chaque article, qui en s6ulignent immédiatement
le contenu essentiel et I'idée de fond. Ils permettent d'avoir ainsi

une vision synthétique de la succession des thèmes dans un

chapitre.
[.es titres, tant des parties que des chapitres et de chaque

article, assument ainsi une fonction de guide dans la compréhen-
sion du texte et dans la mémorisation des contenus.
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32 Styte et langage

Comme on I'a déjà indiqué, parmi les requêtes des mnfrères
en vue de la révision des Constitutions apparaissait celle d'un
Iangage simple, de mmpréhension facile, mais en même temps
approprié à un texte législatif et adapté aux exigences nouvelles.
Et au nombre des critères établis par le CGS et repris par le
CGn, b souci de la simplicité du style revenait encore, uni à
I'exigence d'un langage accordé à la doctrine conciliaire et à celle
d'une übration spirituelle telle qu'on I'attend d'une Règle de
üe.

Il sera facile de vérifier, en étudiant le texte, I'effort qui a été
accompli et l'âddent changement de sÿle qui a été apporté par
rapport au rédactions du passé.

Ceci se pergoit dà le Préambule, qui commence de cette
manière: «Le liwe de la Règle æt pour nous Salésiens le testa-
ment vivant de Don Bosco». Ces premiers mots font apparaître
d'emblée une noweauté. Les rédactions précédentes des Constitu-
tions s'exprimaient à la troisième personne : <.I-â Société... les
membres... le confrère...»>, €t formulaient les normes sous la forme
imperative ou exhortative, exprimée par le futur ou par le
subjonctif : <<L€s membres s'appliqueront à se perfectionner eux-
mêmes... Que se maintienne I'union fraternelle.- Que I'horaire
soit réparti...».

Le noweau texte a un autre ton, plus stimulant : on a choisi
délibérément d'utiliser sowent le ..nousrr, et on a préfêré la
forme déclarative de l'indicatif présent. Au lieu de dire : <.On
fera.. que se fasse... on doit faire ainsi...»>, on dit le plus souvent :

<<Nous faisons ainsi... le salésien fait ainsi...", dans le sens de :
<<Nous avons décidé de faire ainsi... norrs acceptons... nous nous
efforçons loyalement de faire ainsi>>. C.ette formulation ne signifie
pas du tout que la force normative des Constitutions soit
diminuée. Elle indique plutôt I'intervention active de la conscience
en rapport à la loi; elle signifie que la Règle est accueillie
librement par des personnes qui ont dit oui à un projet de üe et
se sont mises ensemble pour le réaliser; et elle exprime le fait
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que les salésiens sont d'accord sur leur identité et que, à travers
leur fidélité, ils se sentent en permanence coresponsables de la
réussite personnelle et communautaire de la mission que Dieu
leur a confiée.

4. Blble et Constltutlons

II conüent de s'attarder un peu sur le fait des citations
bibliques. Elles sont abondamment présentes dans le texte
constitutionnel, et elles représentent en quelque sorte une
«inspiration biblique" qui permet de lire et méditer avec fruit
notre Règle de üe.

C'est là une autre noweauté du texte rénové selon I'ensei-
gnement conciliaire : la grande richesse de "Parole de Dieu" qui
y est présente nous met en contact avec un texte totalement
fondé sur l'Evangile. C.ette vérité apparaîtra clairement dans le
commentaire des diverses parties; pour le moment, quelques
réflexions de caractère général nous aideront à en mieur com-
prendre la valeur.

4.1 Ac'te de fidélité à Dteu, à l'Eglise et au Concile

«Dans les Saints Liwes, en effet, le Père qui est aux cieux
vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en conversation
avec euxrr.l6 C'est en somme la raison décisive pour laquelle le
C.oncile Vatican II inüte <<avec ferveur et insistancen, à un
«contact continu avec I'Ecriture», pour apprendre grâce à elle <<la

science sublime de Jésus-Christr, (Prril 3, 8)."
En pleine fidélité à I'Eglise et au C.oncile, et puisant même

explicitement dans les textes mnciliaires, les Constitutions
rénovées rappellent le primat de la Parole du Dieu üvant dans

16 ov,2t
17 a. »vn
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la convocation du peuple de Dieurs - qui est pour nous concrète-
ment la oornmunauté salésienne - en tant que cette Parole est en

même temps <.souroe de üe spirituelle, aliment pour la prière,
lumière pour connaître la volonté de Dieu dans les événements
et force pour üwe notre vocation dans la fidélité" (C-onst 87). Il

' était donc bien légitime et normal que la Règle de üe salésienne

soit chargée d'inspiration biblique pour notre meilleur profit :

«Ayant en mains chaque jour la Sainte Ecriture (PC, 6), oomme
Marie nous accueillons la Parole et la méditons dans notre coeur
pour la faire fructifier et I'annonoer avoc zèle» (C-onst 87).

4.2 Un substsntiel fil biblique

Aussi bien, un fil biblique réel, bien qu'extérieurement discret,
parcourt de long en large les C-onstitutions des Salésiens, fidèles
en cela non seulement à l'impératif conciliaire, mais aussi à un
héritage de famille, oomme on a déjà pu le voir dans les «Ecrits
de Don Bosco» placâ en appendice aux C,onstitutions elles-
mêmes.

Trois types de références bibliques s'y rencontrent : les

grandes citations qui ouvrent de façon trà nette les différents
chapitres et sections (il y en u D); d'autres citations qui se

trouvent dans le mrps des articles de manière plus ou moins
explicite (il y en u B); et plus nombreux encore, les textes

constitutionnels qui rappellent des passages bibliques, bien que
sans citation explicite.

Par intention expresse du CG22, une valeur interprétative
particulière reüent aux citations placées au début de chaque
chapitre ou section. Elle.s sont par excellence les «inspirations

bibliques». C'est à elles que nous accorderons une attention
particulière.

18 ctæ.,t
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43 Dens Punlté de I'histolre du salut et de Paction du
mêne Esprtt

Plus que l'heureuse constatation d'une présence biblique
voulue, il conüent de saisir quelle correspondance se crée entre
la citation biblique et les articles constitutionnels. C-ette oorres-
pondance n'est pas seulement extrinsèque, nominale, ou de ÿpe
décoratif ou dévotionnel, encore moins de type terhnique, comme
si dans le sens littéral biblique on pouvait discerner directement
le sens salésien. Le rapport est plus complexe, et à cette condi-
tion seulement théologiquement correct et spirituellement fruc-
tueur

I-a foi nous rér,èle I'unicité du plan historique du salut : il a

ses racines avant tout dans le peuple de Dieu de la Bible, avec
au centre Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, Parole de Dieu
définitive; il se manifete sacramentellement dans l'Eglise et, par
elle, s'étend au monde jusqu'à I'accomplissement de la Parousie
du Seigneur. Dans cette économie est à I'oetrwe I'unique Esprit
de Dieu ou Bprit Saint qui inspire et assiste I'oeuvre de Dieu,
scellant par le charisme d'une inspiration spe,cifique les événe-
ments de fondation du salut codifiés dans les Liwes Saints. Mais
son inspiration et son assistance continuent aujourd'hui en
reproposant la sainte ..mémoire» de Jâus-Christ (et de ses

disciples) (Jean 14, 26) et en en garantissant la réalisation dans
la üe de I'Eglise.

De cette manière, tout ce qu'il y a de bn et de saint dans
la communauté ecclésiale après la Pâque est développement wai
et ütal de la Parole de Dieu des commencements; c'est le
discours biblique qui, d'une certaine manière, continue sous
d'autres codes. Tel est le cas ds Constitutions approuvées
officiellement par I'Eglise, dans le sillon de la reconnaissance du
Fondateur, dont le charisme est toujours une perception de
I'EsprirSaint, prolongement et application de I'inspiration diüne
dans une periode historique déterminee (Cf. C.onst 1).

Il s'ensuit que mettre en contact la parole biblique avec la
parole des C.onstitutions ne signifie éüdemment pas rendre inutile
ou subalterne la Parole de Dieu de la Bible, mais au contraire, en
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la soustrayant à un rôle mesquin de recette, lui ilssurer la tâche
de ..prophétie»r, d'horizon spirituel profond dans lequel compren-
dre les formulations de la Règle.

C.oncrètement, cela signifie reconnaître que les Constitutions
possèdent une garantie sûre d'authenticité et portent un mlatère
de grâce (c'est I'Esprit lui-même du Liwe sacré qui propose le
sens üvant des Constitutions); cela signifie ensuite accepter les

paroles de la Règle avec I'attitude qui est dûe à la Parole plus

grande, phs riche et plus radicale exprimée dans I'Ecriture : une

attitude d'écoute sinêre et fidèle (cf. par ex Dt 46 ; Mt 7,2+
?Â), ave* la joie qui découle de l'observance de la Parole de Dieu
(Rm 15, 4); cela signifie puiser dans I'inspiration biblique cet

appel en jugement, cette confrontation de notre conduite réelle
avec le dessein que Dieu a sur nous, cette mise en question que

toujours la Parole vivante de Dieu (cf. Hébr 4, 12-13) o@re
quand elle pénètre en nous.

Sens spirituel profond, appel à la mnversion, et en même

temps réconfort de I'esfrance : voilà quelques résonances

intérieures offertes au salésien lorsqu'il lit les C,onstitutions dans

le contexte plus grand de la mémoire biblique.
Dans ce processuti ütal d'interaction entre parole biblique et

parole constitutionnelle, le salésien réalise le double moment qui
seul garantit un accueil authentique et üüfiant de la Parole de

Dieu : il apprend à lire les C-onstitutions avec la Bible, et en

même temps il apprend à lire la Bible avec les C-onstitutions, avec

I'esprit de Don Bosco et de la tradition salésienne. Ainsi, tandis

qu'avec fEglise norrs reoonnaissons à I'Ecriture le moment souroe

ou le départ de la Parole de Dieu, nous voyons dans les C-onstitu-

tions comme un point d'arrivée, un rendez-vous actuel de la
Parole avec nous, la rencontre avec ..le Père qui est aux cierur et
qui üent avec tendresse audevant de ses fils et entre en conver-
sation avec eux». Non pas identité donc, ni Éparation, mais

continuité substantielle au sein de I'unique Mystère qui sauve,

dans la divenité légitime des paroles.
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PREAMBULE

Iæ llyre de la Règle cst pour nous' salésleng le testament vivant de Don
Bæco : «§l vous rtrtovez almé dans le pacs{ nous dltJl, contlnuez à mtaimer
à Pavenlr par Pemc{e obsenence de næ Consütutlons».I

Don Mlchel Rua, premler srccesseur de Don Bosco, insiste : <<Quand notre
pèrc envoyu ses premlers ftls en Amérique, il voulut être photographié au
mllleu d'eur falsant le gcste de remettne à Don Jean Caglierc, chef de
[cryédltlon, le livre dcs Coretltutionq Gonme pour dire : <(.Ie voudrals vous
acsonpagner mol-même' mals ce que Je ne puls falre, crs C.onstltutions le
leront Gardez-lcs GDmEe le plus pr{cl"ux deg trésorsrr.2

1 u'xvr-x2 a nox irue, l LtztscB

Les grandes ..Règles» des ordres religieurx anciens sont
souvent préédées d'un Prologue ou Préambule de nature
doctrinale et spirituelle, dont le but est de créer un climat
intensément évangélique pour amener le lecteur à méditer et à
pratiquer avec fiuit le liwe de üe qui lui est proposé.

Les Congrégations religieuses nées plus récemment, en par-
ticulier celles nées au XIXème siècle, firent parfois également
précéder le texte de leurs C-onstitutions d'une Introduction ou
Préambule, de caractère généralement historique, dans le but de
présenter la Congrégation en son origine et de mieux oonserver
la mémoire du Fondateur ou les circonstances de la fondation.

Don Bosco aussi voulait faire précéder le texte des C-onstitu-
tions écrites par lui d'une Introduction : nous le trouvons dans
toutes les rédactions depuis la première ébauche de 1858 jusqu'à
celle de 1873 (second texte imprimé, en langue latine, aprà une
nowelle présentation des <<animadversiones» romaines). C-ette

Introduction consistait en un Préambule sur I'importance de
l'éducation de la jeunesse et en un chapitre intitulé «Origine de
cette Société», dans lequel notre Fondateur s'efforçait de souli-
gner la continuité entre ce qui était né à Turin à partir de 1841
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et la Société salésienne dont il demandait au Saint Siège I'appro-
bation des Constitutions.r

Mais la pratique canonique du temps avait changé; elle était
devenue contraire à ces formes de «Préambule" qui préédaient
la Règle normative proprement dite, et c'est pourquoi on faisait
fréquemment cette observation aux nouveaux textes : oPrologi
expuganturr, : ..Qu'on élimine les prologues». Nous lisons en
effet, parmi les ..remarQU€s>» adressées aux C.onstitutions de la
Société salésienne prôentées par Don Bosco : .<Comme il n'est
pas dans les habitudes du Saint Siège d'approuver dans les

Constitutions le préambule et l'éloge historique de l'Institut, tous
deux dewaient être éliminés".

Don Bosco accepta la décision de la Congrégation romaine :

il supprima aussi bien le préambule que le chapitre introductif de
caractère historique, de sorte que le texte approuvé en 1874

oommenoe immédiatement avec le premier chapitre: «Societatis

salesianae finis» («But de la Société de Saint François de Sales»).

Notons que la pratique des CongrégatioDs romaines deünt
dans la suite plus exigeante encore, jusqu'à interdire que dans les

Constitutions des Instituts religier»r apparaisse même le nom du
Fondateur («Dans les Constitutions on ne fait généralement pas

mention du Fondateur, et on ne peut approuver qu'y soient faites
des citations de ses parolesrr.2 Dans les <<Normae secundum quas,
de 1901, cette norme était ainsi codifiee : <<Que l'on n'insère dans

les C-onstitutions ni préfaces, ni préambules, ni introductions, ni
notices historiques, ni lettres d'exhortation ou d'élogerr.3

Le Concile Vatican [I, en redonnant aux C-onstitutions des
lnstituts religieux leur signification la plus authentique de waie
Règle de üe évangélique, et en soulignant fortement qu'à leur
origine se trouve l'ex$rience spirituelle du Fondateur, réouvrait

I Cf. l. BO§CO, tuùni ddo tuiaàt di Sa Fræ ü Salâ, 185&1875, a cura di F.

MOTTO, p.5&71
2 

"In Congtitutionibus non fit mentio de Fundatore nec probari pæunt verba». C'est une des

..nih.dveÉion€8- frites aux C-onstitutions dcs «Soeurs de Saint Jæeph», Annecy, 12 mai 1897, ad. l.
3 .Noa aduittartur in Congüotioaibue pnefationeg intr,oductiones, proemia notitiae historicae,
üü€rre borarlofi.e vel Iaudarorire', Nm wtùn Etæ, t" %.
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la voie à des textes qui mettraient mieux en éüdence l'inspiration
première du charisme propre.

C'est dans cette lumière que le CGS, ayant devant les yeux
les premières rédactions dqs C-onstitutions de notre Fondateur,
voulut faire prééder le texte d'un.<Préambuler, à titre d'introduc-
tion. C.e Préambule avait un ton magnifiquement spirituel : c'était
une brève mais efficace explication du sens de la Règle et une
inütation à la suiwe avec amour.

Mais déjà au CG21, et ensuite durant la préparation du
CG22, furent avancées des propmitions pour donner au Prologue
un caracêre plutôt historique, rappelant dès le début la présence
vivante de Don Bosco à travers le livre de la Règle : le projet
religierx se manifeste, en effe! dans la üve adhésion à l'esprit du
Fondateur.

Faisant siennes certaines propoitions venues des Chapitres
provinciaru, le CG22 décida de transférer les mntenus du
Préambule de 1ÿ72 à la conclusion du nouveau texte et de
composer un noweau Prologue de caractère historico-spiritueL

L'actuel Préambule est structurellement trà simple: il se

compce de deux brèves citations, une de Don Bosco lui-même
et une de son premier suoeesseur, le bienheurerur Michel Rua.
Unique est la pensée, et linéaire la considération proposée : la
fidélité à Don Bosco fondateur après sa mort et là où il ne peut
être personnellement pr&ent se réalise et se révèle dans I'obser-
vanoe des C.onstitutions.

L'attention au Fondateur, demandée par Vatican II pour les

textes des C-onstitutions rénovées, est ainsi rendue explicite dès

les premières paroles du texte, paroles qui sont immédiatement
visualisées par la photographie de Don Bosco qui remet le liwe
de la Règle à Don Giovanni Cagliero, chef de la première
expedition missionnaire : cette photo historique est partie inté-
grante du Préambule lui-même.

Arrêtons-nous brièvement sur les deux paragraphes du texte.
I-a citation qui ouvre les Constitutions est tirée de I'émou-

vante <<lettre d'adieu» de Don Bsco à ses ..chers et bien-aimés
fils en Jésus-Christ». [a lettre entière fait partie de ce document
fondamental de spiritualité, de pédagogie et de pratique salé-

6
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sienne, qui dans la tradition a pris le nom de <<Testament spiri-
tuel» de Don Bosco, et qui dans ses formules les plus incisives et
les plus chargées de significatioq a encore une fois été publié en
appendice au texte des Constitutions.a

En introduction de toute la Règle est donc présente la parole
vivante de Don Bosco z «Si votts m'avez aimé dons le passé,
continuq à m'aimer à l'avenir par l'æacte obsentance de nos
Cottst'ttwions".s Par son contenu et par la place qu'elle @cuper
cette parole du Père apparaît oomme un phare à Ia lumière
duquel il faudra toujours se référer pour éüter de tomber dans
des inærprétations ambiguêx; elle est aussi une bonne clef de
discernement pour comprendre le sens et la valeur des Constitu-
tions.

La réalité de la Congrégation salésienne resterait en effet
vague et comme indéchiffrable si la grande richesse doctrinale
des Constitutions rénorrées n'était pas lue sagement comme
I'expression de la volonté de Don Bosco et du charisme que
I'Esprit a suscité par lui. Sans un rapport avec Don Bosco,
efficace aussi bien dans sa réalité juridico-institutionnelle (=
observance des Constitutions) que dans sa réalité affective-
spirituelle (.ci vous m'avez aimé dans le passé... continuez à
m'aimer...»), les salésiens n'auraient pas droit de cité dans la üe
religieuse, privés qu'ils seraient de leurs racines originelles.

Tout cela est aussi exprimé par I'affirmation significative: «Le
liwe dc ln Règle est potfi rnrn, salésicræ, le testament vivant de
Don Bosca». Tant de fois Don Bom a présenté la Règle oomme
le sowenir le plus vivant qui aurait accompagné ses fils : ..Mes
chers fils, observez nos saintes Règles. Voilà le plus grand et le
plus cher sowenir que votre pawre üeux @re peut vous lais-
sen».6 «Faites en sorte que chaque point de la Règle soit un

1 6- btùttias 1981, Appdirx. p. 255-253. I.a rlettrre d'adieu» (feshment epirituet de Don
Bcæ) depuic l'époque de Don Rue et dans la suite, fur toujours inrffi dans le volume .katiqtæ
de ÿâé ar usgc dors b naiss &ialnæ; à partir du CCg elle a été placée à la lin du tere
dca Constitutions eo même remps qoe d'sûtes cfiraib du «Teslament epirituel" (Cf. R.tS anno IV
lss N.t, p. &2).

t un xrflt zs
6 uaxvn,x
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souvenir de moi", répetait-il aussi aur( Filles de Marie Auxilia-
trice.T C'est une conviction constante de la tradition salésienne de
voir dans les Constitutions la présence de Don Bosco, de son

esprit, de sa sainteté. Il suffira de citer à cet égard la parole de

Don Philippe Rinaldi : <<Mes chers fils, les Constitutions sont

l'âme de notre Société et celle-ci fut l'âme de toute la üe de

Don Bosco; cbst pourquoi leur histoire est tout entière dans la
üe de Don Bosco. Nous pouvons même dire que dans les

C.onstitutions, nous avons tout Don Bosco; en elles se trouve son

unique idéal du salut des âmes; en elles sa perfection avec la
pratique des saints voeux; en elles son esprit de douceur, d'amabi-
üté, de tolérance, de piété, de charité et de sacrifice...rr.t

Dans le second paragraphe, cette conüction profonde est

conlirmée par le témoignage du premier suosesseur de Don
Bosco. Don Rua rappelle l'émouvant épisode du départ des

premiers missionnairq, et le geste sigoificatif de notre Père qui
remet le liwe de la Règle au chef de l'expédition, Don Giovanni
Cagliero. L'explication est de Don Rua lui-même : <<Que de
choss nous disait Don Bosco à travers ce geste! Il semblait nous
dire : Vou traverserez les mers, vous vous rendrez dans des pap
inconnus, vous aurez à traiter avec des gens de langues et de

moeurs différents, vous serez peutétre exposés à de graves

éprewes. Je voudrais vous acoompagner moi-même, vous récon-
forter, vous oonsoler, vous protéger. Mais ce que je ne puis faire
moi-même, ces Constitutions le feronl Gardez ce petit livre
oomme le plus précieux des trésorsrr.e On ne saurait trouver
parole plus claire pour dire que Don Bosco est waiment présent
dans la Règle, et qu'il est à côté de celui qui se lance dans

l'aventure salésienne pour le guider, I'encourager, le soutenir.
Notons comment Don Rua propose l'observance des Consti-

tutions non seulement comme expression d'attachement à Don
Bosco, mais aussi oomme témoignage d'obéissance à sa parole :

7 uex,st
8 æ ecs a" 8,A iawi* 1T24, p. lTl
9 n nUÀ bttre dû f.121q,9 dÀn| ta cbc&i, p. 1%
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«Gardez-les aommc le ph,ts précieux des tréson. Don Bosco lui-
même nous inüte à conserver ce trésor spirituel que le Seigneur
a voulu donner à la Congrégation salésienne : trésor parce que
Dieu même, avec la Très Sainte Vierge Marie, les a inspirées;
tr&or parce qu'ells sont une voie évangélique de charité; trésor
parce que grâce à elles de nombreux confrères ont parcouru le
chemin de la sainteté. Don Rua, dans la même lettre circulaire où
il rapporte l'épisode raconté cidessus, ajoute : <<Elles sont le liwe
de la üe, I'es$rance du salut, la moelle de I'Evangile, la voie de
la perfection, la clef du Paradis, le pacte dc notre alliance avec
Dieur.

C-oncluons en disant que ce bref Préambule nous fait saisir
immédiatement ce qu'a toujours signifié le fait de «rester avec Don
Bosca», recef,,ant en héritage son testament spirituel. [-e commen-
taire de Don Rua parle d'affection, de communion profonde, de
cordialité familiale, nous unissant à un père toujours présent
parmi nous, qui nous conduit, nous encourage, nous éclaire et
interêde pour que nous ne cessions jamais d'être, partout et
toujoun, les inlassables et fidèles «missionnaires des jeunes'r.l0

10 Ct. Z vICANo, t2 td. éioÿé d. nüe Ràd. d. vic, AcG n' 312 (1985), p. Z)
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PREMIERE PARTIE

LES SALESIENS DE DON BOSCO
DANS UEGLISE





PRE,MIERE PARTIE

LES SALESIENS DE DON BOSCO
DANS L'EGLISE

I-a première partie des Constitutions doit être vue comme
une «tntroductiaru» et un <rfondemenb> de la Règle de üe tout
entière : avant qu'on ne présente en détail les grands principes et
les normes qui règlent la mission, la üe oommunautaire, la
pratique évangélique, la formation, etc..., cette partie initiale se

propose de «déftni»» la Société et de la osituen, globalement à

l'intérieur de la Famille salésienne, dans l'Eglise et dans le
monde. Elle représente un ..fondement» parce qu'elle pose les

bases de toute la construction salésienne et dessine les traits
majeurs de notre identité dans I'Eglise.

Notons que cette partie a été entièrement repensée par les

deux Chapitres XX et XXIL I-e CGS avait élaboré un premier
chapitre introductif, contenant les éléments essentiels à la

desciption du visage de la Congrégation salésienne dans I'Eglise
et face au monde. Le titre lui-même donné à ce chapitre: «Les

Salésiens de Don Bosco dans I'Egltse, (qui est maintenant celui
de toute la première partie), coihcidant avec le titre du premier
document du CGS, indiquait le projet de dessiner de façon
globale et germinale I'identité de la Congrégation : ceci corres-
pond substantiellement à ce que les Constitutions précédentes
présentaient sous le titre : <<But de la Société de Saint François
de Sales".

Adoptant le plan global du texte constitutionnel élaboré par

le CGS, le CG22 a inséré dans la première partie deux autres
chapitres présentant des aspects de la vocation salesienne qui sont
à considérer comme <.fondamentaux» pour tout le projet apostoli'
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que de la Société : les traits ÿpiques de I'esprit salésien (chap
II) et I'engagement ütal de la profession (chap III). De cette
manière, la première partie donne le ton salésien authentique à
tout le texte. Elle présente une üsion unifiée de notre style de
sanctification et d'apostolat, nous renvoyant immédiatement au

Fondateur comme à notre modèle, pour découvrir dans le
charisme qu'il a reçu de Dieu et dans son coeur riche de charité
pastorale, ce qui constitue I'essence et I'unité de la vocation
salésienne.l

Structurellement, cette partie s'articule en trois chapitres, dans

Iesquels sont successivement définis :

Chapitre | : ln nature, les finnlités, la mission de la Société de

Sairu Françok de Sales, don de I'Esprit Saint à I'Eglise et au

monde.

Chapitre ll : l'oesprtt>» ÿpique qui I'anime et dont elle est
porteuse.

Chapitre lll : la «professioru» religieuse qui scelle Ia rencontre
entre I'amour de Dieu qui appelle et la réponse personnelle de
chaque confrère qui entre dans la Société et s'achemine sur une
voie de sainteté.

Considérée dans son ensemble, cette première partie est

oomme la réponse à une série d'interrogations posées à la
réflexion du lecteur: Qui sont les Salésiens? Quelle est leur
origine? Quel est leur but et leur place dans I'Eglise? Que signifie
la spécification «de Don Bosco"? Quel est I'engagement que,

librement et publiquement, chaque salésien assume quand il entre
dans la Société ?

/ g. VICAXO, b de rén@é de nee Rè?!e de vie, ACS n' 312 (1985), p. 2l
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A juste titre, la réponse qui émerge et que représente le
contenu de cette partie peut être appelée la «carte d'identité" de
notre Société.2

Ces indications vont nous guider dans la lecture des pages qui
suivent. Chaque fois que dans le texte nous rencontrerons
I'expression «notts, Salésiens de Don Boscorr, nous penserons à

I'ensemble des notes distinctives et à I'engagement personnel et
public que les trois premiers chapitres mettent en lumière dans
leur unité. I-es parties suivantes reprendront et développeront de
façon exhaustive les aspects concrets de la üe et de la mission du
salésien, mais toujours à la lumière de cet esprit qui dès le début
a été dessiné avec clarté.

2 lbid",
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CHAPITRE I
I,A SOCIETE DE SAINT FRANCOIS DE SALES

,<Ie viens chercher moi-même mon îoupeou pour en prendre soin-..
fe mettrai à sa tête un berger unique... Lut le fera paître et sera son
berge», (Ez 34, 11.23).

La citation d'Ezéchiel est extrêmement significative au
début du premier chapitre des Constitutions : elle affirme
I'amour de Dieu qui se manifeste en Jésus Bon Pasteur, et en
Don Bosco qui a voulu être une image vivante de Jésus
Pasteur.

L'image du pasteur comme image du "guide" et du "chef,,
est de très vieille tradition dans tout l'ancien Moyen-Orient. En
lsraë|, elle est appliquée à Dieu (par ex. Ps 23, 80), et au roi
comme signe de Dieu, en particulier à David (Ps 78). Ezéchiel,
au chap. 34, en fait une présentation ample et vigoureuse
selon un développement historico-salvifique qui comprend trois
aspects :

- dénonciation des mauvais pasteurs du peuple de Dieu,
qui maltraitent les brebis malades et accroissent la débandade
du troupeau (w. 1-6);

- décision de Dieu d'en prendre soin lui-même, avec un
amour prévenant et délicat, mais aussi fort et défenseur face
aux malfaiteurs (w. 7-»1,

- choix d'un pasteur idéal, visible, instaurateur d'une
nouvelle alliance entre Dieu et le peuple, grâce auquel Dieu
prendra soin de façon précise et personnelle de son troupeau
(w. 23-e1).

Rapproché d'autres textes (comme 2 Sam 7,5-7; ls 9, 1-
6; Jér 23, 1-6), le caractère messianique de notre texte devient
clair. Jésus, en se proclamant solennellement "bon pasteur"
(Jean 1 0), s'affirme comme I'accomplissement eschatologique
de I'oracle divin. Et dans ce rôle il apparaîtra dans la citation
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de Marc 6, 34 au chap. lV des Constitutions à propos des
destinataires de notre mission. A sa suite, les .pasteurs"
agiront dans la communauté, en le prenant lidèlement comme
modèle exclusif (cf. 1 P 5, 2-3 qui sert de citation inspiratrice
au chap. Xl).

On notera la grande nouveauté que I'accomplissement
eschatologique en Jésus-Christ apporte au rôle du Pasteur
dans la Nouvelle Alliance. C'est lui le véritable et unique
modèle 6s 16 «pastorale" dans I'Eglise, avec des caractéristi-
ques d'une extrême originalité, qui requièrent courage et
inventivité dans la réalisation.r

Rappelant la figure de Don Bosco, auquel dès le rêve des

neuf ans le Seigneur révéla sa vocation de pasteur, et qui fut
pasteur pendant toute sa vie (Const 10), on a voulu, avec Ez

34, placer en tête des Constitutions la prophétie qui constitue
en quelque sorte I'identité profonde de la .Société de Saint
François de Sales". Tous les articles qui suivent, si marqués
par le terme «pastorale,», sêIont à comprendre comme un

accomplissement concret et fldèle de cette prophétie.

*!tt

A l'intérieur de Ia première partie, ce chapitre a pour but de
présenter, comme en synthèse, le projet apostolique de la Société

de Saint François de Sales, en en faisant voir I'origine charismati-
que et I'identité profonde et en en decrivant la mission spécifique

dans I'Eglise, pout le salut de la jeunesse.

L'<<architecture» du chapitre, voulue déjà par le CGS, est très

linéaire et s'organise autour de deux séries d'articles : les articles

1 à 4 visent à définir avec precision I'identité de notre Société en

elle-même (son origine, sa nature et sa mission, sa forme ecclé-
siale); et le.s articles 5 à 9 entendent la définir dans sa relation
avec des réalités toujours plus amples : avec la Famille salésienne,

avec I'Eglise militante, avec le monde contemporain, avec la

I cî. acc n' 316 (19t6), p. l4-r7
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Jérusalem céleste, et en particulier avec Celle qui lui a été
donnée par le Seigneur comme Mère et Auxiliatrice.

Tout le chapitre veut être un développement du premier
article des Constitutions écrites par notre Fondateur sur le «but
de la Société»; mais I'influence de Vatican II se perçoit d'autre
part dans I'organisation de la matière.

Selon la doctrine du Concile, I'Eglise :

- est avant tout le fruit d'une libre électiorq vocation, sanctifi-
cation divine, à référer à la présence en elle de I'Bprit du
Christ ressuscité;

- est constitutionnellement un mystère de communlbn, d'union
des hommes avec Dieu et entre eux, en vertu de la Parole et
des Sacrements, de la foi et de la charité;

- est essentiellement misstonnaire, participante de la mission du
Christ et de son Esprit, et donc envoyée au monde;

- réalise sa mission dans le seruice ou dioconie de l'homme, en
tant qu'elle est <<sacrement universel de salut";

- en elle, tous les membres sont appelés à une unique sainteté,
qui consiste dans la perfection de la charité, à réaliser dans
les divers ministères et charismes et dans les diverses formes
de üe;

- est le Peuple de Dieu, marchant dans l'histoire, appelé au
renouvellement continu, soutenu par I'espérance dans sa route
vers son accomplissement eschatologique : dans ce chemine-
ment, il est accompagné par Marie, Vierge et Mère, et par
les saints.

[,e premier chapitre des C.onstitutions définit la Société
salésienne précisément en faisant référence aux éléments essen-
tiels du mptère de l'Eglise :

- il parle de l'ortgine et de la vocation divine de la Congréga-

lioz : <<nous croyons que la Société de Saint François de Sales

est née, non d'un simple projet des hommes, mais par I'initia-
tive de Dieu,' (Const 1);

- il rappelle le mptère de communion qui unit les membres
entre eux et avec I'Eglise : «Salésiens de Don Bosco, nous

93



formons une communnuté de baptisésr> (C-onst 2); ,rla vocation
salésienne nous situe au coeur de I'Eglise» (C-onst 6);

- il met en éüdence la nature missionnaire de la Société
salésienne : les articles 2 et 3 parlent du ..projet apostolique
du Fondateur>> et de la «mission» (participation à celle de
I'Eglise) confiée aux salésiens, en en soulignant la nature
<<sacramentelle» : «être dans I'Eglise signes et porteurs de
l'amour de Dieu pour les jeunes, s$cialement les plus
pauwes» (Const 2);

- il rappelle que dans la Société, tous les membres sont appelés

à la sairueté dans une forme spécifrque de vie consacrée (Const
2-s),

- il affirme que la vocation salésienne, en nous appelant à être
«évangélisateurs des jeunes>r, nous insère dans le grand
<<sacrement de salut» pour le monde (Const 6-7), en union
avec les autres groupes de la Famille salésienne (Const 5);

- il rappelle, en conséquenoe, que la Société salésienne, partie
üvante de I'Eglise, est, en elle et avec elle, pèlerine dans le
temps, et qu'elle chemine vers I'espérance : dans ce chemine-
ment, elle a à ses côtés Marie, Mère et Auxiliatrice, et les

saints qui lui sont donnés comme patrons et protecteurs
(C-onst 8-9).

Selon ce schéma, nous pouvons mieux comprendre le plan des

oontenui du chapitre :

L'oigine charismatique de notre SociÉté
- I'action de Dieu dans la fondation et dans Ia vie de notre

Société : art. I
L'identité de notre Société
- sur Ie plan de l'être et de I'agir : art. 2
- sur le plan ecclésial : art. 3
- sur le plan juridico-institutionnel : an. 4
La position et le rôle de notre Société
- dans le service rendu à la Famille salésienne i art. 5
- dans le service rendu à I'Eglise : ar|. 6
- dans le service rendu au monde contemporain: art. 7
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Notre Société en communion avec la Jérusalem céleste
- la présence particulière de Marie z art. I
- I'intercession des patrons et des protecteurs : art. 9

Observons encc,re comment de chapitre concentre son
attention spécifîquement sur la Société de Saint François de Sales,
sur son projet oommunautaire et ecclésial; il le fait cependant
toujours dans une perspective personnelle, en se sens que les
personnes, en s'engageant par profession, se sentent directement
impliquées : <<Nous, Salésiens de Don Bosco, nous formons... nous
offrons... nous sommes... nous prenons soin... nous annonçons...
nous mntribuons... nous accueillons... nous nous confions... nous
vénéronsn.

Nous ne pourrons comprendre pleinement beaucoup d'affir-
mations du texte si nous ne les regardons pas avec le coeur de
Don Bosco, avec I'amour qu'il portait à la Société, qu'il savait
voulue de Dieu. La Congrégation, disairil, <<n'a pas avancé d'un
pas sans que quelque fait surnaturel ne la conseillât; pas de
changement ou de perfectionnement ou d'agrandissement qui n'aît
êtê précédé d'un ordre du Seigneurrr.2 L'historien écrit : "Aux
Salésiens, en des termes qu'il n'utilise pas avec d'autres, Don
Bosco parle en prophète et en voyant. Ce faisant, il tient à nouer
étroitement le problème de la vocation de chacun et le problème
collectif. Se trouver avec Don Bosco rentre dans un plan diün".3

Quand, en 1869, la Pieuse Société fut définitivement approu-
vée, Don Bosco déclara : <<Notre Congrégation est approuvée :

nous sommes liés les uns aux autres... Dieu a ac*eplé nos servi-
ces. Nous ne sommes plus des personnes privées, mais nous
formons une Société, un corps visible... I-e monde entier nous
regarde et I'Eglise a droit à notre travailr'.4

2 Mn xl, cg

3 p. Sff,LfrC. Dm bæ nella stæia dclta reü§æirà canoüca vol.Il, PAS-Verlag 1969, cl. p. !19-
§2
4 un uL stz
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3

ART. 1er UACTION DE DIEU DANS I,A FONDATION ET l,A
VIE DE NOTRE SOCIETE

Humblement et ayec action de grâce, nous croyons que la Société de saint
François de Sales est née, non d'un simple projet des hommeg mais par
Itinitiative de Dieu' Pour contribuer au satut de la ieunesse, <<cette part la plus
déticate et la plus précieuse de la société humaine»>rz I'Esprit Saint suscita, avec

l'intenention maternelle de Marie, saint Jean Bæco.
Il forma en lui un coeur de père et de maîtne, capable de se donner

totalement : <<I'ai pmmis à Dieu que ma üer jusqu'à son dernier soufile, serait

Ixrur rnes lrauvres garçonsrr.J
Pour prolonger sa mission dans Ie temps, il le conduisit À donner

naissance à diverses forces apætoliqucg en tout prcmier lieu à notre Société.
UEglise y a neconnu I'action de Dieu, surtout en âppnDuvant trc

Constitutions et en pmclamant saint notre Fondateur.
Dans cette présence active de I'EsprtÇ nous puisons l'énergie de notre

ftdélité et le soutien de notre espérance.

cL MO, 16
MB IL 45
MB XVIII, 258

Le premier article de la Règle salésienne commenoe par un
acte de foi et de reconnaissance à Dieu : il reconnaît officielle-
ment que la C-ongrégation est un don de I'Esprit <<llour contribuer
au salut de la jeunesserr.

Dans les cinq paragraphes sont décrits les aspects de cette
réalité charismatique, mais le relief principal est donné précisé-
ment à la reconnaissance de la «présence active de I'Esprit» tant
au( origines de la Congrégation que dans sa üe présente.

L'initiative de Dieu dans la fondation de notre Société.

[,e salésien, qui lit les Constitutions avec foi, ohumblement et
avec action de grâcerr, croit que la Société salésienne ne peut être
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expliquée simplement comme un fruit du génie humain ou de la
générosité naturelle. L'Esprit du Seigneur est intervenu pour la
faire naître et pour I'insérer dans le mouvement de I'Histoire du

salut.

C-ette conüction de foi, Don Bosco fut le premier à I'avoir.
..La persuasion d'être sous une pre.ssion trà singulière du diün
domine la üe de Don Bosm... La conviction d'être un instrument
du Seigneur pour une mission particulière fut en lui profonde et

solide... Elle fondait en lui l'attitude religieuse caractéristique du
'serviteur' biblique, du 'prophète' qui ne peut pas se soustraire
aux vouloirs diünsrr.l Typique est la réflexion de Don Cafasso :

..Pour moi, Don Bosco est un mystère. Mais je suis sûr que c'est

Dieu seul qui le guiderr.2 Don Bosco lui-même déclara dans une

conférence aux directeurs le 2 féwier lÜ6 z.<... disonsJe ici entre
nous, les autres Congrégations et Ordre.s religieur eurent à leurs

débuts quelque inspiration, quelque üsion, quelque fait surnaturel,
qui déclencha la fondation et en assura l'établissement; mais la

chose s'est arrêtée à un ou à quelques-uns de ces faits. Tandis

que pour nous, les choses se passent bien différemment. On peut

dire qu'il ne s'est rien passé qui n'ait été connu d'avancerr-3

Pour exprimer la nature charismatique de la Société, le texte

utilise I'expression : <<par l'initiative de Diew». Elle contient une

référence à l'action de la Trinité : il faut la lire, en effet, oomme

projet du Père de sauver la jeunesse; comme action du Fils qui,
après avoir appelé Jean Bosco par son nom, lui ordonna de se

mettre à la tête des enfants du famenx rêve;a comme intervention
de I'Esprit-Saint qui forma en lui le «père et maître des jeunes"-

P. STELLÀ Dar Bm neh sqio detta ftütiæità cdali*, vol II, PÀS-Verlag 1969, p. 32

M8 IV,58E

MB XII\69

cL MB t" t24

7
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Relevons I'expression «pour contribuer au salut de ta jeu-
nesse».' le verbe <<contribuer» dit, avec réalisme et humilité,
comment le travail de Don Bosco et des Salésiens doit être vu
dans la perspective de Dieu, <<sans lequel nous ne pouvons rien
faire»», et à la lumière de notre collaboration avec I'Eglise, dont
I'action pastorale rassemble de nombreuses autres forces : nous
apportons notre contribution.

Observons encore que le <<salub> dont il est ici question,
oomme lqs Constitutions I'expliqueront plus abondamment dans la
suite, n'est pas seulement le salut de l'âme, mais le salut du jeune
dans la totalité de sa personne et de son destin, auquel est unie
I'amélioration de la société elle-même.

Tout cela est fort bien résumé dans les paroles que Pie IX
adressa à Don Bosco lors de l'audience du 21 janvier 1877 z .rJe
vais vous révéler ce qui est, me semble-t-il, un mystère, disait le
Pape : je suis sûr que votre Congrégation a été suscitée en oe
temps par la Diüne Providence pour manifester la puissance de
Dieu; je suis certain que Dieu a voulu tenir caché jusqu'à présent
un secret important, ignoré pendant de nombreux siècles et
inconnu de tant d'autres Congrégations du passé. Votre C-ongré-
gation est la première d'un ÿpe nouveau dans I'Eglise, surgie en
ces dernien temps, de telle sorte qu'elle puisse être un Ordre
religierx et séculier; qui mmporte le voeu de pauvreté et en
même temps la possibilité de posséder; qui participe du monde et
du cloître, ses membres étant à la fois religieux et séculiers,
cloîtrés et libres citoyens. I-e Seigneur a manifesté cela de nos
jours, et c'est ae que je veux vous dévoiler. Votre Congrégation
a été instituée afin que dans le monde... on rendît gloire à Dieu.
Elle a été instituée pour que par elle il y ait moyen de donner à

Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César',.s

5 Mn xnl,8Z ciré dans,{CS n" 3(x) p. 15
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Don Bosco Fondateur suscité et formé par I'Esprit

L'action de I'Esprit se manifeste avant lout en Don Bosco-

L'article met en évidence trois aspects de cette intervention de

I'Fsprit aux origines de la Congrégation-

«Il suscite, un homme qui se donnerait totalement au bien
de la jeunesse, <<cette part la plus délicate et la plus précieuse de

la société humainer. L'action est de I'Bprit du Seigneur, mais dès

le début, les Constitutions soulignent la présence maternelle de

Marie : <<Ie te donnerai la maîtresse sous la conduite de qui tu
poulTils devenir un sagerr.6

«Il forme» en lui les qualités nécessaires pour la mission qu'il
est appelé à remplir : ..Dieu lui donna un coeur grand comme les

sablei-de la merri,T un coeur «de père et de maîtrerr,t ,.capable de

se donner totalement>r. Dans ce Prooessus de formation, le sens

dynamique d'une souplesse qui se laisse former est éüdent.

oll le conduit à donner naissance...Lr, c'est-à-dire le conduit à

être «fondâteur>» de diverses forces apostoliques. I-a force de

I'Esprit révèle une des façons par lesquelles historiquement
s'exprime son inépuisable créatMté .,d'âme de I'Eglise>». Don
Bosco fondateur, docile à I'Esprit, assume une mission qu'il
remplira avec fidélité : le charisme personnel se transforme en un

charisme au service de I'Eglise. C'est ainsi qu'il deüent un
..homme de I'Eglise", qui n'est plus seulement notre propriété,
mais «patrimoine ecclésial».

La réponse de Don Bosco à cette voix de I'Esprit est bien
résumée dans ces paroles où s'exprime son oui inconditionnel :

6 MBLt24
7 Ch"ot d'entrée de I'ancienoe lituryie en ltonneur de saint Jean 8o8co'

E Mesu" de saint Jean Bosco, cotlecæ.
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,rl'ai promis à Dieu que ma vie jusqu'à son demier souffle serait

pour mes garçons pauvr€s».e Il y laisse transparaître son amour
paternel profond et sa donation totale.

Iæs diverses forcrcs apostoliques auxquelles Don Bosco a donné
naissance

En srscitant Don Bosco, I'Esprit Saint est à I'origine d'un
ensemble de forces apostoliques, la Société salésienne avant tout,
qui travaillent pour le salut de la jeunesse.

C'est une première allusion au <<mouvement>> et à la «Fa-

mille» salésienne (cf. Const 5), dont la finalité est de .<prolonger

dans le temps> ce que Don Bosco a commencé dans sa vie.
Le Fondateur est porteur d'un projet de vie, réalisé non

seulement pour son temps, mais aussi pour le futur.lo Il s'ouvre
sur de vastes horizons, il est persualé que les plans de Dieu, qu'il
a entrevus, sont sûrs : «L^e Seigneur attend de vous de grandes

choses : je les vois clairement et distinctement, partout, et je
pourrais déjà vous les exposer une par unerr.ll I-e «champ est

ouvert>r,I2 I'horizon s'élargit dans le temps, ..non seulement dans

ce siècle, mais aussi dans I'autre et dans les siècles futursrr.r3

Dans l'Eglise et par l'Eglise

Par deru interventions, I'Eglise reconnaît cette présence du
diün en Don Bosco et dans son oeuwe : en approuvant les

Constitutions et en canonisant le Fondateur.

9 Mrxvtl,»a
I0 Cl tlR ll : "I-e charisme des FondateuË (E? lll se révèle comme une expérience de I'Esprir'
transmise à leun disciples pour être par ceux-ci vécue, gardée, aPPtofondie el constammenl dweloppée
en baruooie avec le Corpa du Chtist ea perpétuelle ctoisanoe».

11 MBKrLt3
12 ua oç ltt
13 MB xII, 466
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L'approbation de la Règle de la part de l'autorité ecclésias-

tique nè fut, pour le Fondateur, ni facile ni rapide. "[,es difficul-
tés durèrent bien seize ans, et sans une assistance spéciale du ciel,

Don Bosco ne les aurait jamais surmontéesrr.ra Mais lorsque fut
arrivée I'approbation, il put dire : ..Nous devons saluer cet

événement oomme un des plus glorieux pour notre Société,

comme un acte qui nous assure que, dans l'observance de nos

Règles, nous reposons sur des bases solides, inébranlables et pour
ainsi dire infaillibles».ls

La reconnaissance de la sainteté dtt Fondateur de la part de

I'Eglise est venue rapidement : le peuple de Dieu le tenait pour

un saint et le Pape Pie XI le canonisa solennellement le jour de

Pâques l934.Le monde catholique exulta pour cette proclamation
et ouwit partout ses portes à la Congrégation. I-e Fondateur est

la Règle incarnée et la Règle décrit notre pacte d'alliance avec

Dieu : Don Bosco saint deüent le modèle de notre sainteté, sa

Règle trace pour nous le chemin de notre sanctification. L'un et
I'autre sont des trésors à offrir aux Eglises particulières.

Cette présence de I'Esprit Saint ntexiste pas seulement aux

origines, mais est toujourc actuelle

Les salésiens, que I'Esprit a voulu appeler à travailler avec

Don Bosco, reçoivent continuellement du même Esprit l'énergie
pour continuer avec fidélité son oeuwe et sa sainteté. La C-ongré-

gation est une réalité charismatique : trouvant dans I'Bprit le

premier Responsable de son origine, elle continue à avoir en Lui
le Responsable et le Protagoniste de la mission à laquelle elle se

dévoue dans I'histoire. Mais elle est charismatique, éüdemment,

14 D. RJNALDI,ICS n" 8,24 ianüer 1924, p. 180

15 D. SOSCO, Intduaia anx Cotsiauiots,l5 aott 1875 ; cf. Appendice aux Consütutions 1984,

p.2t7
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dans la mesure où elle se garde attentive et docile à ses impul-
sions.

Dans cette perspective, il faut souligner I'attitude spirituelle
de fond pour une Société qui reconnaît I'Esprit Saint activement
présent en elle : Ia docilité à la voix de I'Esprit. L'action de Dieu
n'autorise éüdemment aucune forme de passivité; au contraire,
elle accroît notre responsabilité, et notre collaboration avec Lui
deüent une nécessité quotidienne.

I-a Règle nous rappelle que la foi en la <<présence active» de
I'Esprit suscite der»r attitudes extrêmement positives : I'espéranoe
et la fidélité.

- I-a Société salésienne ne veut pas s'appuyer d'abord sur
elle-même, sur ses ressourses, sur ses succà, mais sur Dieu qui
la soutient; c'est pourquoi il lui est consenti de nounir toule
espérance: c'est I'esffrance qui alimente I'engagement apostolique
que le salésien e.st appelé à rayonner sur les jeunes (cf. Const 17

et 62).
- Ir Société salésienne sait pouvoir être fidèle à Don Bosco

dans la mesure où elle sera fidèle à l'Esprit qui suscita Don
Bosco; c'est pourquoi elle alimente constamment sa fidélité avx
souroes de I'Amour.

Père infiniment bot\
en tous temps u as appelé les hommcs
à collaborer à l'oeuvre dc ton salat.
Nous te disons notre merci,
parce que îu as suscité Don Bosco,
tu lui as donné un coeur de père et d'apôtre,
tu l'as guid.é, avec l'assistance matemelle de Marte,
dans la fondation de notre Société.

A nous aussi,
qui sommes appelés à continuer la même mission,
accorde la force et la joie de l'Espit Saint,
pour que comme Don Bosco
nous sachions nous donner totalement awc jeunes et à toL
Par le Claist notre Seigneur.
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ART. 2 NATURE ET MISSION DE NOTRB SOCIETE

Salésiens de Don Bosco (SDB), nous formons une communauté de baptisés

qui, dociles à la voix de |tEspriÇ entendent réaliser, dans une forme spécifique
de vie religieuse, le pmjet apostolique de notre Fondateur : être dans I'Eglise
signes et porteum de ltamour de Dieu pour les jeuneg spécialement les plus

PauvrEs.
En remplissant cette mission, nous trûuvons le chemin de notre sanctifica'

tion

A qui demande : "Qui sont les Salésiens?", les Constitutions
donnent la réponse suivante :

- nous sommes une oommunauté de baptisés, dociles à la voix
de I'Esprit,

- nous üvons une forme specifique de üe religieuse,
- nous entendons réaliser le projet de Don Bosco : être dans

I'Eglise signes et porteun de I'amour de Dieu Pour les jeunes,

spécialement les plus pauwes;
- nous trouvons le chemin de notre sanctification dans I'ac-

complissement de cette mission.

Dans un langage plus actuel, il y a ici toute la sub§tance de

I'ancien premier article, qui parlait de la «fin de la Société» (ou
«but de la Sociélé", selon la façon de parler de Don Bosco). La
Société est défirrre dans sa nature de communauté qui accueille
la voix de I'Esprit et en référence aux finalités qu'elle entend
poursuiwe.

Il est en effet impossible de dire ce qu'est la Société sans

préciser pour quoi et à qui elle est envoyée. C.eci est exprimé par

le terme <<mission>>, que notrs rencontrons pour la deuxième fois
dans le texte cohstitutionnel, et qui est I'un des mots-clefs du
vocabulaire du CGS.I Il implique divers élémens : Quelqu'un qui

1 ct. cos.x-æ
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envoie, quelqu'un qui est envoyé, oeux auxquels est envoyé le

missionnaire, le service qu'il est mandaté à réaliser, sous quelles

formes et avec quels moyens. Tout cela est exprimé et condensé
dans I'article 2 et sera illustré plus largement au chapitre IV.

Nous Salésiens de Don Bosco (SDB) : qui nous §omme§

- Nous sommes unc Communnuté de baptisés, doctles à la t'oix

de l'Esprit.

Notre Société se définit comme <<communauté» : la Congréga-
tion est communauté,la Proünce (ou Quasi-province) est commu-
nauté, le noyau local (ou ..maisonrr) est communauté travaillant
dans un territoire déterminé.

La communauté réunit à ces divers niveaux des personnes
üvantes, sur la base de la üe humaine, du baptême, de la
profession salésienne.

Don Bosco exprimait déjà cette réalité dans un beau texte,

sur un feuillet ajouté à une lettre envoyée le 12 féwier 1861 à

Pie IX en vrre de I'approbation des C;onstitutions, intitulé :

..Choses à noter à propos de la Société de Saint François de

Sales, : <<I-e but de cette Société, si on la considère dans ses

membres, n'est pas autre chose qu'une inütation à vouloir s'unir
en esprit entre eux pour travailler à la plus grande gloire de Dieu
et au salut des âmes, poussés à cela par cette parole de saint
Augustin : 'La plus divine des choses diünes est de travailler à

gagner des âmes'rr.2

C'est l'Esprit Saint qui opère cette union (cf. C-onst 1) : c'est
Lui qui a provoqué notre rencontre par une vocation ou un
appel; Lui qui soutient notre communion par son «inspiration".
C'est pourquoi nous voulons être dociles à sa voix

2 uavt\on
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- Nous entendoru réaliser dans l'Eglise le projet de Don Bosco.

I-e p§et apostolique est le contenu de I'appel que nous
avons regu et qui nous a réunis ensemble. On réexprime ici, en
un autre langage, ce que Don Bosco écrivait : «toutes sortes
d'oeuwes de charité spirituelle et corporelle en faveur des jeunes
gens, surtout des plus pauwesn.3

Le nouveau texte des C.onstitutions définit le projet de la
Congrégation vue comme une partie de l'«Eglise-snsrement>». En
effet, quand le C-oncile, dans la Constitution <<Lumen Gentium>>,

a voulu définir <<la nature et la mission universelle» de I'Eglise, il
a eu reoours à I'ample notion de <<sacrement»», qui inclut la double
réalité de signe lumineux et de moyen efficace. L'Eglise est

définie oomme un signe visible qui témoigne du Christ vivant au
milieu du monde et comme instrument entre ses mains qui réalise
le dessein de salut : la mmmunion de tous les hommes avec le
Père et entre euxa

En ce sens, notre Société, partie üvante de I'Eglise, se définit
oomme participante de la sacramentalité de l'Eglise en faveur des
jeunes, spécialement des plus pauwes : les salésiens sont appelés
à être signes et témoins du Christ ressuscité (le texte dit .<de

Dieu», mais Dieu se révèle en son Fils Jésus-Christ), et porteurs
de son amour qui aujourd'hui encore réalise intensémentle salut.

"Etre signes et pofteurs de I'amour d.e Dieu pour les jeunes, z

c'est une définition merveilleuse (que les C.onstitutions rappelle-
ront souvent).s Mais c'est également un engagement terriblement
exigeant, car il prend toute la personne, toute la vie, toute
I'action des salésiens, les détachant d'eux-mêmes pour les centrer,
en même temps, sur les deux pôles du Christ üvant et de la
jeunesse, et sur la renmntre de I'un et de I'autre dans I'amour. Il
engage les salésiens à être doublement serviteurs du Christ qui les
envoie et des jeunes à qui ils sont envoyés, à révéler I'amour-

Cotstiutiait 1875, L I (cf. F. MOTIIC, p. 73)

ct LG, 1.9.48

CL CmLÿ 8.14.2o.49. 61. tl. 195

3

4

5
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appel du Christ et à susciter I'amour-réponse des jeunes- Telle est

la signification ultime de toutes leurs <<oeuwes de charité spiri-

tuelle et corporelle»!

- Darc une forme spécifiqu.e de vie religieuse.

l,e projet apostolique salésien, celui-là même de Don Bosco,

est vécu avec la totalité et la radicalité propre de la consécration

religicuse.I-es Constitutions mettent en éüdence, dès le début,

que la cohésion de la communauté salésienne à tous les niveaux

dépend de ce triple engagement : être d'accord sur le projet
apostolique salésien, vouloir le réaliser ..ensemble», y adhérer
pleinement avec la disponibilité crêée en nous par I'obéissance, la

pauweté et la chasteté evangélique. On ne peut éluder aucun de

ces trois asp€cts : I'article 3 qui suit, et toute la seconde partie,

expliqueront surabondamment ce principe.
Il y a d'autres groupes .aalésiens» parmi les ,,diverses forces

apostoliques» dont parlait le premier article : ils sont appelés à

réaliser le projet de Don Bosco sans la consécration religieuse,
par exemple les Coopérateurs salésiens : nous nous distinguons
par la manière et le degré d'engagement, même si nous nous

retrouvons solidaires dans le but à atteindre et dans I'esprit à

témoigner.

Le chemin de notre sanctification dans l'accomplissement de la
mission

«En remplissant cette missio4 nous trouvons le chemin de note
sanctiftcatioru». <<Sanctification» (mieux que <<sainteté») indique un
cheminement progressif de croissance, qui comporte essais et
efforts. C-e cheminement de sanctification ou de croissance dans

la charité était exprimé dans le premier article des anciennqs
Constitutions de la manière suivante : .<Tandis que les confrères
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s'efforcent d'acquérir la perfection chrétienne, ils exercent toutes
sortes d'oeuwes... en faveur des jeunes...>r.6

. [-e salésien se trouve toujours face à ces deux engagements :

le service des jeunes et la sanctification personnelle. I-es deux
objectifs ne sont certainement pas séparables. I-a littérature
théologique et spirituelle avant le Concile se complaisait à

analyser, non sans subtilités, la diversité des fins (première et
secondaire), avec le risque de les opposer entre elles et d'intro-
duire dans l'âme du religieur un tiraillement en des directions
diverses.

La doctrine du C-oncile, dépassant ces distinctions, se présente
d'une manière plus simple et plus harmonieuse : les deux fins,
celle de la <<sainteté personnelle>» et celle de I'engagement ..mis-
sionnairerr, sont toutes les deu< importantes et elles sont insépara-
bles; aucune des deur n'est simplement un <<moyen>> pour I'autre.
Concrètement, tout apôtre réalise sa propre sanctification person-
nelle en accomplissant sa mission; chacun üt l'amour de Dieu et
des autres sous la forme de I'exercice de son devoir de chaque
jour.

La theologie de la üe religieuse aujourd'hui insiste beaucoup
sur cette spiritualité typique des Instituts de vie active, qu'elle
appelle spiritualité apostolique, enracinée dans la «grôce d'unitér,1
par elle soutenue et nourrie.

I-e salésien, donc, progresse dans la sainteté-charité dans la
mesure où il accomplit d'authentiques o€uwes de charité (il faut
éüdemment souligner qu'elles doivent être <<authentiques»). La
formule des Constitutions entre précisément dans cette perspec-
tive : le salésien rejoint sa fin personnelle en réalisant sa fin
apostolique; il trouve sa propre sainteté dans I'accomplissement
de sa mission dans I'Eglise.

Don Bosco exprimait ainsi sa pensée dans le premier projet
des C-onstitutions de 1858 : <<I-e but de cette Société est de réunir
ensemble ses membres... pour qu'ils se perflectionnent eux-mêmes

6 Costiutiqls 19(f., ail I
7 Ct CeS, tzl ; K, t ; Æ, lll4 ; cL Mt ?5 ; I Jn 3, t6-11
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en imitant les vertus de notre Divin Sauveur, spécialement par la

charité envers les jeunes pâuwes»>.E C'est ce que le Saint avait

conseillé à Dominique Saüo : <.La première chose qui lui fut
conseillée pour devenir saint fut de s'employer à gagner des âmes

à Dieu".e

O Père,

dociles à la voix de ton Espit,
nous voulons, comme notre Fondateu4
être, daru l'Eglise,
des signes et des portews de ton amour Pour les ieunes,
spécinlemeru les pltts pauvres.

Donne-nous de trouver,
dans l'accomplissentcnt de cette missio4
le chemin sûr de notre sainteté,

à la gloire de ton Nom.
Par le Christ, notre Seigneur.

8 C^;ud,,u 1858, l, | (cf. F. MOTTO, p. 72)

9 f. gOSCo, nu U gù»aûto Savio Dmtaiæ, Torino 1858, p.53 (oE XI, æ3)
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aRT. 3 NOTRE CONSECRATION APOSTOLIQUE

Notre vie de disciples du Seigneur est une grâce du Père qui nous
consr",-I par le don de son Esprit et nous envoie pour être apôtres desjeunes-

Par la profession religieusg nous nous ofrrons nous-mêmes à Dieu pour
marcher à la suite du Christ et travailler avec Lui à la construction du

Royaume. La mission apætolique, la communauté ftaternelle et la pratique des

conseils évangéliques sont les éléments inséparabtes de notre vie consacrée,

vécus dans un unique mouvement de charité envers Dieu et enves nos frères
La mission donne à toute notre existence son allure concrète; elle spécilie

notre rôle dans I'Eglise et détermine notre place pormi les familles religieuses

I a.tc,u

Dans le second article, on a présenté la nature et la mission
de la Société salésienne dans I'ample vision de I'Eglise <<sacrement

de salut>r; ce troisième article approfondit davantage la vocation
salésienne, tant personnelle que communautaire, en la considérant
dans la lumière de la ..consécration religieuse».

[,a réalité de la consécration religieuse, essentielle pour notre
identité de religieux apôtres, est ici introduite par la Règle avec

une signification précise et globale. En effet, nous savons que du
C-oncile à aujourd'hui, le concept de consécration est devenu
toujours plus clair, entendu en premier lieu comme une initiative-
acte oonsacrant à Dieu, à travers la médiation de I'Eglise; à la
consécration colrespond I'engagement libre du religieux, qui offre
toute sa personne et sa üe à Dieu et à son Règne. l-a c;elébra'
tion de la profession comporte inséparablement ces deux aspects,

qui expriment le pacte d'alliance entre le Seigneur et son disciple.
Entendue en ce sens, la consécration met en éüdence l'unité

de notre existence, toute enveloppee par le don de Dieu : elle
qualifie tous les aspects et tous les instants de notre üe. Elle a

donc une signification totalisante, comme celle de la consécration
baptismale, dont elle est I'expression radicale et la plénitude.

Voyons en détail les divers éléments que la Règle nous

Propose.
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<<Consécrati6a», don du Seigneur

Dans les C-onstitutions écrites par Don Bosco, le mot "consé-
crationr» ne se rencontrait pas, mais elles en contenaient toute la
réalité. [.es orientations de Vatican II et le développement

ultérieur de la theologie de la üe religieuse, en valorisant
pleinement le concept de consécration, lui ont permis d'entrer
dans le texte des Constitutions. L'article 3, en effet, en présentant

notre üe comme .,une grâce du Père qui nous consacre par le
don de son Esprit", fait explicitement référence au texte de la
Constitution ..Lumen Gentium>», qui parle du religieux qui est

«cot/$acré par Dieu plus intimement au seruice divirur-t

Læ choix fait par le CG22 est clair : en faisant sienne la

doctrine conciliaire sur la consécration religieuse, le chapitre veut

souligner d'abord I'initiative de Dieu, qui est à I'origine de notre

vocation salésienne et nous soutient mntinuellement par Ia grâce

de son Esprit. Strictement parlant, en effet, <<oonsacrer>> est un

acte, par sa nature même, réservé à Dieu : Il choisit, appelle,

«met à part» une personne ou un groupe pour le constituer dans

une relation stable avec Lui, en vue de ses desseins. Dieu, dit le
Recteur Majeur, <(nous bénit et nous prend entièrement pour Lui,
s'engageant à nous protéger, à nous guider et à nous aider

chaque jour à progresser dans la voie évangélique de notre
profession. L'objet sur lequel descendent les bienfaits de cette

àction divine, ce sont nos personnes de profès; et en réponse à

cet appel du Seigneur, nous nous offrons totalement à Lui, en

sorte que toute notre existence deüent une 'vie consacrée',,.2

Ainsi comprise, la consécration exprime de façon adéquate la

dimension théologale de notre vie, laquelle est placée toute
entière sous I'action de Dieu, qui nous a appelés et réservés pour

une participation particulière à la mission de I'Eglise.

1 Ct. tC, zl4. A propo de la docrine de la Constitulion «lnnan Gantim" gur la consécràlion,

oa lira la éférenoqtaiæ par Don Vigano danr le diecours de clÔture du €r2, (Dmas CG22,

n'63).
2 E VtOexo,lz de rutavdé ù nore Rànlc ù vie, ACG n" 312 (1985), p. l4
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A I'initiative de Dieu, qui appelle et consacre, le salésien
répond, par la profession, en offrant toute sa personne et sa üe
à Dieu et à son Royaume : mis dans un état de <.consacré>', il se
dédie (se voue) entièrement au service de Celui qui I'a choisi.

On ne soulignera jamais assez le caractère de globalité et de
totalité qui est propre à la consécration religieuse : elle investit
toute la üe. Quand les textes conciliaires parlent des <<consacrésrr,

ils disent que leur donation est faite à travers la profession des
conseils évangéliques : c'est cela le dénominateur commun de
tous les ÿpes de üe mnsacrée. Mais, quand il parle des Instituts
«dédiés aux oeuvres d'apostolab», le Concile affirme que l'action
apostolique elle-même et les oeuvres de charité, accomplies
comme une mission sacrée reçue de Dieu, «font partie de la
nature même» de la üe religieuse.3

De cette manière, la «coruécration religieuse salésienner,
comprise dans son acception propre et globale, met en éüdence
I'unité de toute notre existence. Par la profession des conseils
évangéliques, le salésien offre toute sa üe, projetée selon le
dessein apostolique décrit dans la Règle. Ainsi, chaque élément
et chaque aspect de la üe e.st place sous I'action de Dieu. Ceci
est très important pour notre pratique concrète.

Il mnüent de faire encore deux remarques.
- Avant tout, il faut se rappeler que la consécration religieu-

se, dans sa signification profonde, rappelle fortement le fonde-
ment de I'option fondamentale de foi du baptême. Selon les
textes du Concile, en effet, la mnsécration religieuse opère un
enracinement intérieur plus profond ("intimtus consecratut»,
,rintimius radicaur») et une expression extérieure plus riche
(«plenius qrimi») de la consécration baptismale.a Nous repren-
drons oes conaepts en parlant de la üe selon les conseils (c[.
Const 60).

J ctrc.s
1 ct. tc. M ; K, 5 ; ET,7 ;RD,7
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- En second lieu, on doit relever le caractère particulier de

la consécration comme la rencontre de deux amours, de deux

libertés qui se fondent : .,le Père qui nous oonsacre>>, et nous qui
<(nous offrons totalement à Lui". Dans cette fusion mutuelle
d'amitié, I'initiative de I'alliance vient de Dieu, mais est confirmée
par notre libre réponse : c'est Lui qui nous a appelés et nous a

aidés à répondre, mais c'est nous qui nous donnons. C'est Lui qui
norts consacre, nous enveloppe de son Esprit, nous prend pour
Lui, nous fait devenir totalement siens, nous inonde de grâce

pour diriger toutes nos ressouroes vers le grand dessein de salut

du monde, mais c'est nous qui nous ooncentrons en Lui, L'écou-
tons et témoignons de Lui. De cela découle en nous un rapport
très étroit et caractéristique avec Lui, qui remplit notre psycholo-

gie ou notre intériorité de .<consacrésr>, qui deüent I'objet de

notre contemplation, I'orientation de nos affections et le ressort

qü déclenche notre activité.s

Lês trois éléments constitutifs de I'unité de la profession

Appelés par Dieu, nous répondons en nous offrant nous-

mêmes et toute notre üe. En faisant profession de üwe selon les

..conseils évangéliques>>, nous nous engageons dans la "mission
apostoliquer> et dans la .«ie commune»». I-e second paragraphe

s'attarde à mieux expliquer I'unité de notre üe sous le signe de

la consécration religieuse.
I-a Société salésienne existe en vertu de la rencontre de ces

ttois oéléments inséparables" : elle est vîe <<communauté» - «de

cottsacrés» - « envoyés en missior». Elle ne peut laisser perdre
aucun de ces trois caractères sans perdre en même temPs sa

phpionomie.
Nous üvons ces trois réalités dans I'unité concrète de notre

üe donnée aux jeunes. Elles sont corrélatives et s'enrichissent
reciproquement. Nos oommunautés trouvent la force de cohésion

È ct aco n' 312 (19s5), p. zl
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dans la commune consécration et dans le zèle apostolique; la
suite du Christ chaste, pauvre et obéissant se réalise concrètement
dans la charité envers Dieu et envers les confrères et les jeunes;

notre mission ecclésiale, enfin, est renforcée par la solidarité
communautaire et par la disponibilité d'une üe radicalement
évangélique.6

L'analyse sépare les choses. Mais la üe les unifie : il est bon
d'affirmer cette unité et d'en avoir conscience! Par un unique
appel, le Christ nous inüte à le suiwe dans son oeuwe de salut
ei dans le genre de üe virginal et pauwe qu'il choisit pour Lui;7
et nous, par une unique réponse d'amour, avec la grâce de
I'Esprit et sur I'exemple des Apôtres, nous acceptons de tout
abandonner (cf. I-c 5, 11 ; Mt 19, 27)et nous nous réunissons en
oommunauté pour mieux travailler avec Lui pour le Royaume.
Unique donc est notre consécration de salésiens : inséparablement
apostolique et religieuse.

Le texte de la Règle exprime tout cela en disant que les trois
éléments indiqués plus haut gont «técus d.ans un unique mouve-
trænt de chaité enve6 Dieu et enven nos frère»>. Don Albera
l'explique fort bien : Don Bosco voulait chez les siens une telle
ardeur de charité qu'elle leur permette d'unir en même temps la
vie active et la üe contemplative, la üe des Apôtre.s et celle des

Anges (cf. C.onst FMA), la perfection religieuse et l'apostolat.s

Le modèle parfait de cette unité de vie, c'est le Christ, à la
suite de qui nous nous mettons. Il a été «consacré et envoyé» par
l'Esprit du Père pour annoncer I'Evangile (cf. Lc 4, 18) et
accomplir son oeuwe de salut. Mais en même temps, pour être
totalement disponible à ce service du Père, Il "a choisi un genre
de vie virginal et pauwe» et une oo[Imunauté d'apôtres.

d L'uoiré profonde des élément fondamentaur de notre üe est bien eryrimée dans la formule de
la profesion (cL Cot* 24) ; on verra aussi ea particuüer, les articles tl4, 50 et 6l qui mettent
cl,airement en &idence ta corrélation entre mirsioD, communaulé et pratique des co"eils évangéliquea.

7 q" to,u
8 ct D. ALBERÀ kttre du lt octoüre, dans Laae aùctui, p. §S-ffi
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la splendeur de la vocation salésienne üent précisément de
son ampleur radicalement «évangélique'r, ..apostolique" et
<(co[lmunautaire».

Uélément qui spécilie Ia üe salésienne : la mission

I-a mission exige de nous un sens profond de Dieu et de son
Règue : tout üent de Lui qui nous envoie et'qui nous anime, et
tout va vers Lui qui veut «récapituler toutes choses dans le
Christ" (Eph 1, 10). Notre üe religieuse, en nous engageant à

adhérer de manière radicale ..à Dieu souverainement aimérr,e

purifie et féconde notre service apostolique. Animee par I'esprit
religierur, notre üe active reçoit un élan filial et sacerdotal : elle
devient liturgie à la seule gloire du Père.ro

Une fois établie I'unité fondamentale de notre vie consacrée,
les C-onstitutions mettent en éüdence le rôle spécial qu'a la
mission dans notre üe de religierur apôtres : la mission «spécifîe
notre rôle dans I'Eglise et détermine notre place parmi les
familles religieuses".

Notre originalité et notre raison d'être üennent de la mission
que Dieu nous a confiee : aller vers les jeunes, spécialement les
pauwes, en esprit salésien. Une pareille originalité n'a pas

seulement pour effet de nous identifier au( yeu( des autres : elle
investit <<toute notre üe», dans ses aspects communautaires et
religieu:q pour lui donner son unité profonde et <(son allure
concrète».

Chez nous, I'obéissance, la chasteté, la pauweté, I'ascèse, la
prière... ne sont pas vécues de façon abstraite ni séparée; elles
sont immédiatement et toujours «coloréæ»» par notre mission
auprès des jeunes pauwes et abandonnés, elles sont apostoliques
et elles sont salésiennes.

I ct. to, u
10 to eqre«ioæ npporrées ici étaienr conænuea dans I'art 70 des Constirutions de 1972
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En ce sens, on parle à juste titre de «consécration apostolique
salésienne». <.I-a mission apparaît comme le point focal de toute
notre vocation. C'est d'elle que partent initiative et créativité pour
une fidélité toujours plus grande à notre vocation... C'est ici que
nous trouvons le critère sûr et définitif de notre identité".lr

En conclusion, il nous est bon d'émuter les paroles de notre
père Don Bosco, lequel nous rappelle le sens profond de notre
consécration, en soulignant la place centrale de I'amour de Dieu,
motif essentiel qui inspire toute notre existence : <<L€s membres
(de la Société) doivent se tourner vers leur Chef, leur wai patron,
leur rémunérateur, vers Dieu; c'est par amour pour Lui que
chacun doit entrer dans la Société, par amour pour Lui qu'il doit
travailler, obéir, abandonner tout ce qu'il possédait dans le monde
pour pouvoir dire à la fin de sa üe au Sauveur que nous avons
choisi pour modèle: 'Nous avons tout quitté pour te suiwe...'(Mt
79,27)>>.12

Nous te rendoru grâce, ô Père,

de nous avoir appelés et cotæacrés
par le don de ton Espit,
nous envoyant porter aur jeunes
l'Evangile de lésus.

Nous, aujourd'hui, nous renouvelons,
dans le souvenir de natre professioq
l'offrandc totale de nous-mêmes,
pour marcher à la suite du Christ
et travailler avec Lui à la venue de ton Règne.
Fais que notre vie de chaque jour
soil un unique mouvement d'amaur
pour rechercher ta gloire
et le salut de nos lrères.
Par le Christ, notre Seigneur.

11 ct ccs, pp. xv-XVI
12 D. BOSCO, bttre circulaire 9.6.1867, EpLstoloiol, p. 473475
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Notre Société est constituée de clercs et de lai'cs qui vivent la même
vmtion dans une frateraelle complémentarité.

Nous sommes nooonnus dans ltEglise oorrune Institut religieux clérical de
droit pontificaln voué aux oeuvres d'apætolaL'

Don Bæcq s'iospirant de la bonté et du zèle de saint François de Saleg
trous â donné le nom de salésienJ et traé un pnrgrarnme de vie dans la devise
: «Da mihi animasr caetera tolle».J

ART.4 FORME DE NOTRE SOCIEIE

K 8: CIC 675,1
MB V,9
ùtB xytl\%5,%,N

C.et article complète le.s deux préédents. Il continue à

«définin, la Société, mais il le fait d'un point de vue plus institu-
tionnel : celui de sa .<forme»> publique dans l'Eglise. Il répond
enoore aux questions : oofllment et de qui est «formée» notre
Société? sur quels principes et traditions se fonde-t-elle?

[: «forme», c'est l'ensemble de ces éléments üsibles et
ooncrets qui caractérisent notre CÆngrégation, la configurent
oomme telle société, indiquent les modalités de üe et d'action et
les structures qu'elle a dans I'Eglise. Il s'agit d'éléments ooncrets
et d'aspects sociétaires qui ont aussi un côté juridique, destiné
surtout à manifester et à défendre I'originalité charismatique,
c'est-à-dire le type de C-ongrégation voulue par le Fondateur.

Il conüent de préciser ces traits d'identité qui la <<forment>>,

car ils ne sont pas des éléments arbitraires et changeables : ils
représentent I'expression institutionnelle d'une expérience origi-
nale dans I'Eglise et assurent le lien entre les valeurs charismati-
ques et les éléments correspondants constitutifs du «droit propre>».

Entre <<charisme» et <.institutionrr, entre üe consacrée et état
canonique, entre réalité vécue et réalité codifiée, il n'y a pas de
distance ni de séparation, mais une union ütale avec échange de
valeurs; le charisme se manifeste dans la structure juridique, et la
structure est une garantie de permanence du charisme, et en
même temps un signe visible d'une originalité spirituelle. L'union

I c|.2û
3ct
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des deux éléments, spirituel et juridique (comme nous I'avons
déjà vu), est nécessaire pour donner au( textes fondamentaux de

I'Institut une base stable.r
Parler de oes éléments, c'est précisément parler de la

.<former».

Forme salésienne de la Société

L'article commenoe par I'affirmation fondamentale : «Notre

Socüté est constituée de clercs et de laics». Elle a un visage original
dans I'Eglise, un visage «religieru< et séculier», comme a dit
Pie IX;2 elle a sa propre modalité de üe et d'action, sa ..forme',
adaptée à la nouveauté des temps et au type de mission à

remplir.
Lâ ..forme, de Ia Société trouvera dans le paragraphe suivant

une classification juridique; dans ce paragraphe, on affirme un
donné précis et fondamental de son caractère, tel qu'il a été vécu

et transmis dans la C,ongrégation, un donné de fait de notre
charisme oommunautaire : elle est constituée de clercs et de laics,

<.lesquels, écrivait Don Bosco, formant un seul coeut et une seule
âme, mènent la üe communerr.3

I-e texte nouveau de la Règle dit: ovivent la même vocation

dans une fratemelle complémentaité». Il ne s'agit pas d'une
complémentarité quelconque, mais d'un <<t54te de complémentarité
organique»;a elle exige un dosage de fusion entre la composante
sacerdotale et la composante laibale, une fusion non statique,
mais ouverte à une action continue de réequilibre, de révision, de

conversion, d'adaptation.
C'est la façon concrète dont, à I'Oratoire primitil clercs

(prêtres et futurs prêtres) et laics vivaient la même vocation, unis

cf. Es, II, 13

Cf. MB XII,82{3 ; cL ACS n' 3(X) (l9tl), p. 1s-16

Ca,lstiutir»s 1875, ll, I (cf. F. MOTTO, p. 83)

cG2I,196
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autour de Don Bosco, dans une étroite collaboration pour le salut
de la jeunesse : cette «expérience d'Esprit Saint» du Fondateur,
reconnue et accueillie par I'Eglise oomme don du Seigneur (c'est
le «charismerr),s est un élément de base de la ..forme» de la
C-ongrégation.

la phrase de I'article constitutionnel est dense de significa-
tion et sera reprise et précisée dans les parties suivantes (cf.
C-onst 44 a\; mais il faut dès à présent dire que ..même voca-
tion» et <<fraternelle complémentarité» exigent la pleine égalité de
tous les membres dans la profession religieuse, la réciprocité
constitutive entre clercs et laïcs, la formation adéquate pour cette
mutuelle corrélation de vie entre membres prêtres, diacres et
coadjuteurs.

Ces exigences apparaissent claires dans I'ensemble du texte
des Constitutions. Il conüent cependant de mieux préciser dès à

pr6ent deux aspects et consequenoes de cette réflexion sur la
..forme, de la Société.

- Avant tout, il faut comprendre à fond ce que comporte une
..complémentarité» réelle et sentie. C'est un trait original de la
vocation salésienne, dérivant de la mission même de la Société,
que Don Bosco a voulu en même temps «religieuse et séculièrerr,

porteuse d'ga <<message de I'Evangile, étroitement lié au dévelop-
pement de I'ordre temprel>» (Const 31). Comme le disait le
Recteur Majeur à la conclusion du CG22, I'originalité de la
vocation salésienne ne comporte pas une addition extrinsèque de
deux dimensions (cléricale et lai'cale), confiées chacune à des
catégories de confrères en soi différens, mais elle exige pour
chaque mnfrère une structuration intime de sa personnalité, en
vertu de laquelle le coeur du salésien prêtre se sent intimement
lié à la dimension lai'cale de la Congrégation, et le coeur du
salésien lai'c se sent, de son côté, intimement lié à sa dimension
sacerdotale. C'est toute la oommunauté salésienne, en chacun de
ses membres, qui témoigne dans I'harmonie de sensibilités qui

5 ct ur, tt
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sont simultanément <<sacerdotales»> et <<lai'cale». Il faudra donc,

dans les oommunautés, s'ingénier à faire mûrir cette originalité de

la conscience salésienne, qui efface, dans la Congrégation, tout
type de mentalité <<cléricalisante>> ou «lai'calisante>), souroe d'amer-
tumes, de discriminations, et de dénaturation de notre modalité
oommunautaire spécifique.6

C'est pourquoi la oommunauté assume un rôle de première
importance, comme condition indispensable pour que les deux

dimensions (lai'cale et sacerdotale) puissent être normalement en

interaction. Il en découle pour tous le.s confrères un devoir d'être
sensible à cette valeur de la complémentarité.

- Une valeur corrélative qui mérite d'être signalée dans cette
présentation de la <<forme>>, c'est le «seruice de l'autorité" propre
de notre Société. La complémentarité entre clercs et lai'cs est sans

aucun doute cimentée et valorisée par le service de I'autorité, en

harmonie directe avec le type specifique de mission qui nous est

conliée.
Il s'agit d'un service qui, comme le précisera I'article 121,

dans la communauté salésienne est confié à un confrère prêtre-
C-eci dewait assurer I'optique pastorale dans nos actiütés et dans

nos oeuwes. Chaque communauté, en effet, est appelee à être
une sorte de <<station missionnaire» pour la jeunesse. Celui qui
guide la oommunauté doit posséder les critères du <<pasteur>r, qui
donnent à la mission oommune une particulière connotation
ecclésiale.

Mais c'est la tâche de celui qui guide et anime la commu-

nauté d'obtenir pratiquemment Ie juste dosage entre les deur
composantes communautaires («sacerdotale>> et <<lai'calen), en
considérant les requête.s des diverse's situations dans lesquelles
travaillent nos communautés provinciales et locales. C'est un
dosage qui réclame la souplesse, à cause non seulement des

différences de situations socio+ulturelles, mais également des

diversités pratiques qui émergent, par exemple, entre une oommu-

6 n ucnNq CG22 Doqnaq a" 8o
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nauté respon§able d'une paroisse et une autre responsable d'une
école professionnelle.

La communauté salésienne, donc, assume vitalement, dans
une originale et riche cohésion, les deux ÿpes fondamentaux
d'existence ecclésiale : le lai'cat et le ministère hiérarchique. Nous
n'aurions plus la Société fondée par Don Bosco s'il venait à

manquer une de ces deux modalités complémentaires.

Fome lnstitutionnelle et juridique de la Congrégation dans
ItFglt56

[.e second paragraphe ajoute de.s précisions juridiques particu-
lières au sujet de la figure publique de notre Société dans I'Eglise.

- Nous sommes un «Irutitut religieux».
Parmi les formes de üe consacrée, les «Instituts religieux» se

caractérisent par la profession sous forme de voeux publics reçus
dans I'Eglise, et par un état de vie stable vécue ..ensemblen, en
communauté, et selon une Règle approuvée.

I-es Instituts religietr,r se distinguent des Institus séculiers
(dans lesquels la profession des conseils évangéliques est vécue
non de manière communautaire mais dans le contexte du monde)
et des Sociétés de üe apostolique (dans lesquelles les membres
vivent en communauté, mais sans le lien stable des voeu:< publics).

- Nous sommes un lrætitut «cléicab.
k mot est tiré directement du Code de droit canonique et

indique que le service du gouvernement des communautés, en
vertu d'une longue tradition de I'Institut, est confié, à tous les

niveaux, à un mnfrère prêtre.7 Concrètement, il y a dans I'Eglise
divers ÿpes d'Instituts "cléricaux»; notre Fondateur a donné à sa

C-ongrégation une connotation de forte communion, en ..esprit de
famille».

7 ctc,can 5t&2

720



I-a tradition particulière de notre Société sera plus amplement
décrite à I'article 121, comme on I'a déjà indiqué. On souligne ici
que ce caractère de la Société n'est pas en contraste avec une
valorisation spécifique de la composante lai'cale, qui est engagée
à sa manière dans la mission, en accord avec la complémentarité
affirmée plus haut.

- Nous sommes un Institut «de droit pontifrcab.
Un Institut de droit pontifical, et non seulement diocesain :

la reconnaissance officielle de la part du Siège Apostolique atteste
la valeur universelle du charisme salésien. Dans les termes prévus
par le droit canonique, notre Société, en tant que telle, ne
dépend pas d'un eveque ou d'une C-onférence épismpale, mais du
Siège Apostolique.

Dans cette perspective, notre <<exemption» acquiert sa signifi-
cation (même si le texte ne parle pas d'elle expressément). Elle
n'a pas à être considérée comme un «privilège» dans I'Eglise, elle
doit bien plutôt être appréciée comme une disponibilité de
<<service>, pour I'Eglise. Du point de vue théologrque, relevé par
Vatican II,t I'exemption de la juridiction de l'évêque local répond
aux deux fonctions ecclésiales qui sont exprimées par notre
article :

- elle favorise, pour I'utilité de I'Eglise universelle et des Eglises
particulières, I'unité du charisme et de I'esprit de I'Institut, en en
confiant la responsabilité aux supérieurs sous I'autorité du
Successeur de Pierre. De sorte que les communautés locales et
chacun des religierur peuvent s'insérer dans la pastorale de l'Eglise
particulière selon une présence différenciee;
- elle souligne une disponibilité particulière de I'Institut pour

le service de I'Eglise universelle, de Conférences épiscopales
déterminées, et pour les nécessités des Eglises particulières.

I Ct. LO,45: «[.es Instirur (sont) créés en we de l'édilicaüoa du Corpo du Christ, afin qu'ils
croissent et fleuriss.nt dans la fidélité à I'esprit de leurs fondateurs Par ailleurg pour qu'il soit mieur
pouwu aux néccssités du troupeau du Seigneur dans son encemblg le Souverain Pontife peut, en
raison du prinat qui est le sien eur I'Eglise universelle, et en considération de I'inrérêt oommun,
soustsaire toul Institul de perfection el châcutr de ses sujets à la juridiction des Ordinaires du lieu...".
Oo peut obcerver que le Code de drcit canoilque n'utilise plus le terme sexeEption», mais il en
allirme le concept sous une forme équivalenæ (cf. can- 586 et 591).
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En parlant d'Institut «de droit pontifical>r, il faut aussi

rappeler le fait, qui en découle, que la Société en tant que telle

est de ..rite latinr' (elle est en effet liée au droit universel latin);
mais cela n'empêche Pas que puissent être incorporés dans la

Société des membres, ou même des communautés et des Provin-
ces, de rites diven : ils continueront à exercer leur rite Propre'
pour I'utilité des fidèles et de la C-ongrégation elle-même-

- Nous sommes un Institut «voü aur oeuvres d'apostolat>-
Le ministère notxi est confié par I'Eglise. t^a Société se

trouve, dans I'Eglise, parmi les «Instituts de üe active, ou,

comme le disent Vatican II et le Code de droit canonique, parmi

les «Instituts voués à I'apostolat, dédiés aux diverses oeuwe§

d'apostolat»>, dans lesquelles, comme on I'indiquait déjà, .<l'action

apostolique et bienfaisante appartient à la nature même de la üe
religieuserr.e

Iæ nom et la devise

Le nom de "Salésieru» 
a été voulu par Don Bosco, parce

qu'il voulait que ses fils s'inspirent «de la bonté et du zèle de

Saint François de Sales".
[æs Memorie Biographiche racontent : <<Le soir du 26 janvier

1854, nous nous réunîmes dans la chambre de Don Bosco : Don
Bosco lui-même, Rocchetti, Artiglia, Cagliero et Rua; et I'on nous

proposa de faire, avec I'aide du Seigneur et de Saint François de

Sales, un essai d'exercice pratique de charité envers le prochain,
pour en venir ensüte à une promesse; et plus tard, si cela

s'avérait possible et convenable, d'en faire un voeu au Seigneur.

Depuis ce soir-là, le nom de Salésiens fut donné à ceux qui

s'étàient proposés ou se proposeront cet exercicerr.lo

9 a. rc,8 ; cIC, cat- 675

1o unv,g
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Reconnaissons la valeur non seulement historique mais
doctrinale de ce passage significatif : il exprime en germe une
sorte de <<quatrième voeu>>, que Don Rinaldi appelait <.la bontérr,
qui est une marque distinctive de notre style de sanctification.

En s'inspirant de la charité attrayante de saint François de

Sales, docteur de I'amour de Dieu, le Fondateur a voulu que
nous prenions le nom de «Salésierui» pour revêtir de bonté toute
notre façon dêtre et d'agir.

Sur l'exemple de Don Bosm et en acceptant son inütation,
nous exprimons la ügueur unifiante de notre amour de Dieu et
prochain dans la odevke» choisie par lui pour notre Société : "DA
MIHI ANIIvUS, CETERA TOLLF.rr. C-es paroles, dans I'intention
du Fondateur, représentent un <(programme de vie» et expriment
la .,grâce d'unitén de I'esprit salésien.

O Seigneur,
tu nous demandes à tous, clercs et laîbs,

d.'exprimer dans des formes divenes et complémentaires
les ichesses de l'uniquc vocation salésienne,
en vivant unis entre naus comme ta famille.
Accordc-nous dc savoir, en esprit fratemel
faire fructilier notre charisme
au seruice de la sainte Eglise.

Aide-nous à te rendre pleinement témoignage
en pratiquant la bonté et le zèle
de saint François de Sales, notre patron,
pour réaliser effîcacement daru le monde
le programme quc nous a donné notre Fondateur :
«Da mihi animas, cetera tolla.
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ART. 5 NOTRE SOCIETE DAI{S I"A FAMILLE SALESIENNE

Don Bæco est à I'origine d'un Yaste EouYement de personnes qui

travaillenÇ de diverses manièrcs, au salut de la jeunesse.

Lui-même a fond§ en plus de la Sæiété de saint François de Saleg

Itlnstitut des Filles de Marie-Auxiliatrice et I'Association des Cooffrateurs
salésieng qui6 vlvant dtun même esprit et en communion entre eux, poursuivent

la mission commencée par lul, selon des vocations spéciliques et divensæ Nous

fomons avec oes groupcs ct avec dtautres nés ptus tar{ I; Famille salésienne./

Par la volonté de notre Fondateur, Dou§i avonE dans cette Famille, des

responsabilités pardculièrrs : maintenir I'unité de I'espriÇ stimuler le dialogue

et la collaboration ftaternelle pour un enrichisseEent mutuel et une plus

grande fécondité apætolique.
Les Anciens Elèves font partie de cette Famille au titre de l'&ucation

rcsuè l.eur sPlrartenanc€ devient plus étroiæ lorsqu'lls s'engagent à participer
à la mlssion selésienne dans le monde.

I * lSC, Prrogeno CGI, ns DB; MB XVII, 25

Après avoir décrit, dans les lignes essentielles, la nature et la
mission de la Société de Saint Françnis de Sales, les C-onstitutions

inütent à la regarder dans ses liens aux <<diverses forces apostoli-
ques» qui, dà le premier article, ont été présentées comme

héritières du charisme de Don Bosco.
L'article oommenoe en parlant <<d'un vaste mouvement de

personnes», engagées dans la mission en faveur des jeunes, qui
tire son origine de Don Bosco. C'est à I'intérieur de ce mouve-

ment que le Fondateur donne naissance à la Société de Saint

François de Sales, à I'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice et
à I'Association des Coopérateurs salésiens, c'est-à-dire ar»(

premiers groupes fondamentaru< de la Famille salésienne, auxquels

d'autres s'ajouteront par la suite.
Les Salésiens sont inütés à redécouwir ce que Don Bosco a

voulu à propos de I'unité, du dialogue, de la collaboration de

toute la Famille salésienne à la mission oommune.
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Le <<mouvemenb> salésien

Historiquement, autour de Don Bosco et de ses maisons se
sont réunies des personnes ou des groupes qui ont eu avec lui et
avec son oeuwe un type de relation fort diversifiée : bienfaiteurs,
collaborateun, prêtres et lai'cs, élèves, anciens élèves, amis,
parents, habitués des Oratoires, des paroisses, des camps...

Il s'agit d'une réalité qui va de ceux qui assument le projet
apostolique de Don Bosco, en en faisant leur propre projet de
üe, jusqu'à ceux qui se contentent de ressentir une certaine
sympathie et d'offrir quelque collaboration à I'oeuwe salésienne.
C'est une réalitê qui n'est pas facile à classifier : on risquerait de
niveler ou de mnfondre ces divenes relations. l*, CG22, en
utilisant le terme de ..mouvement>>, a admis divers types d'appar-
tenance à la réalité salésienne.

En effet, certains reconnaissent avoir reçu un appel de Dieu
à collaborer, en groupe, à la même mission de Don Bosco, à la
réaliser selon son e.sprit dans une variété de formes et d'actions
apostoliques. D'autres, tout en se reoonnaissant unis de quelque
façon à Don Bosco et attirés par lui, n'éprouvent pas le désir de
participer de manière associative et en unité d'action avec les
groupe.s cités plus haut. L'attention et la passion pour les jeunes,
pour les idéaur éducatifs, pour la méthode utilisée, peut s'expri-
mer dans des <<vocations spe*ifiques diversesrr.

L'indication plus explicite du premier paragraphe, avec

I'allusion à la force sociale qui s'exprime dans le mouvement,
ooncerne I'action pastorale : en regardant Don Bosco, beaucoup
de personnes se font promotrices d'actiütés pour le salut de la
jeunesse : le Saint de.s jeunes les inspire à I'imiter ..de diverses
manières». En ce sens, Don Bosco est devenu un patrimoine non
seulement des salésiens, mais de toute l'Eglise.

En effet, le ..mouvemenb>, tout en étant en lui-même un
dynamisme ecclésial, peut impliquer des réalités diverses, même
peu homogènes, avec différentes modalités d'organisation, divers
intérêts de promotion humaine, d'attention sociale, acceptant aussi

la collaboration avec les non-chrétiens et parfois avec les non-
croyants. En somme, il peut polariser autour de Don Bosm et de
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son idéal, ..des hommes de bonne volontérr, même si ceux-ci ne
connaissent pas toujours bien à fond les principes de l'éducation
salésienne, qui sont la raison, I'amorevoleua et la religion.

L8 <<Famille salésienne>,

A I'intérieur de ce <<mouvement>>, Don Bosco a donné nais-

sanoe à des .,forces>, qui, en partant de la conscience d'une
vocation, se sont specifiquement engagées dans sa mission pour
le salut de la jeunesse.

Lui-même, nous rappelle le texte de la Règle, a fondé les

premiers groupes de la Famille salésienne : notre Société de Saint
François de Sales, I'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice et
I'Association des Coopérateurs salésiens. Ces trois groupes ne
doivent pas être conçu:r oomme des réalités parallèles, mais

oomme des cercles concentriques d'une même réalité : aucun
d'eux n'a jamais existé séparé des autres.

Autour de Don Bosm et de ses sucoesseurs, la Famille a
grandi, également avec de nouveau( groupes, et elle a continué
à üwe unie, même si elle a traversé des momens de difficultés,
courant le risque d'atténuer sa propre unité charismatique.

Relanée avec un projet nouveau durant le CGS,I la Famille
salésienne a imprimé un nouvel élan à I'action pastorale, elle a

suscité des initiatives, elle a mobilisé des forces, elle a redécouvert
toute la richesse de sa propre identité spirituelle.2 Le Recteur
Majeur et son C-onseil ont indiqué certains critères d'appar-
tenance : la vocation spécifique, la participation à la mission en
faveur des jeunes et des milieux populaires, le partage de I'esprit
et du projet éducatif pastoral salésien, la référence au Système
Préventif, I'active fraternité de Famille.3

I ct cos, doc I, chap. VL n' 151-177

2 [, ral"o* de la Fanille salésienne a vu égalemenl d'autre groupes du omouvemenl, salésien
e'approprier le tiür d'âppartenance à la même Famille, de sorte que parfois le lerme "Famille
ealéaienne" a hdiqué, au-delà der gloupea engagés par vocation, cerlâins aspects du «mouvemeol
eâlésien",

3 cf.,lcs u" 304 (1982)6 p. 57-58
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l-a réalitê charismatique de la Famille salésienne apparaît à

travers des éléments diveniftcateuÆ et des éléments communs a\x
divers groupes; mais la variété même des situations ecclésiales des

participants, appelés par I'Esprit (religieux, consacrés séculiers,
prêtres, lai'cs) oblige à réfléchir à la coresponsabilité de tant de
personnes qui üvent authentiquement le charisme salésien : avec
elles, en effet, <<nous formons la Famille salésienne». A nous, en
particulier, le CGS rappelle : <<I.es salésiens ne peuvent repenser
en toute vérité leur vocation dans I'Eglise sans se référer à ceux
qui sont aves eux les porteurs de la volonté du Fondateurrr.4

* L'élément diveniftcateur eÂt la modalité spécifique selon
laquelle chaque groupe assume le charisme de Don Bosm.

Il est important de bien connaître les différents Groupes et
leur façon spécifique de viwe la mission salésienne. On peut
seulement rappeler ici, au moins partiellement, certains des

Groupes qui forment la Famille salésienne : les Salésiens (SDB)
et les Filles de Marie Auxiliatrice (FMA), qui sont des institus
religieu:r, et les Coopérateurs salésiens, association qui comprend
surtout des lai'cs, sont les groupes fondés par Don Bosco. Se sont
ajoutés à eux les Volontaires de Don Bosco (VDB), consacrées
appartenant à un Institut séculier, et divers Groupes de religieu-
ses.s D'autres groupes différenciés pourront encore surgir, si Dieu
le veut.

r' ccs, rsr

' t.es G-opes de la Famitle satésienne qui jusquà aujourd'hui ont été officiellement re@nnus par
le Recæur Majeur et son Conreil sotrt l€s 6ui\renb :
- Institut des «Filles des Sacrés4oeun" de Bogota (lettre RM 11.1.82)
- IDstilut 

"Saléoiennes 
Oblates du SacréCoeur" (lettre RM 24.1283)

- Institut «Apôtres de Ia Sainæ Famille» (lettre RM Noèl l9t4)
- Insütut «Sæure de la Charité» de Myiazati (lettre RM 31.1.86)
- Institut «Soeurs Missionnaires de Marie-Auriliatrice"'(Shillong) (letre RM 8.7.86)
- Institut «Filles du Divin Saweur'de Et Sahador flettre RM 24.287)
- Il8titut isesÿmtes du Coeur imneculé de Marie'de Thaflande (lettre RM 2.2t7)

127



* Les élémcnts communs à tous les Groupes6 sont les

suivants :

- I'appel à participer au charisme donné à Don Bosco et à sa

Famille, en quelque domaine important de I'expérience humaine

et surnaturelle du saint;
- la mission apostolique en faveur des jeunes et des milieux

populaires;
- le style de vie et d'action (esprit salésien);

- la référence au Fondateur de la Famille salésienne et à ses

suogesseurs, comme centre d'unité.
I-e CGS écrit : <<Dans I'esprit et le coeur de Don Bosco, /a

Famille salésienne est une. Son unité originelle a sa racine

dernière dans la communauté de l'esprit et de la mission, et elle

s'engage au service de la jeunesse et du peuple. Elle réalise ainsi,

au niveau suffrieur, une véritable communauté dans laquelle tous

les membres sont intégrés selon leurs proprss dons, leurs fonc-
tions propres et les différentes formes de üe possibles dans

I'Eglise».7 Une réflexion approfondie sur la réalité de la Famille
salésienne, sur sa mission et sur son énergie unificatrice, a étê

offerte par le Recteur Majeur Don E.VIGANO dans une I-ettre
circulaire qu'il serait utile de méditer.8

Enfin, n'oublions pits que le Bulletin Salésien est un des

<<liens d'unitér, entre les différents Groupes de la Famille salé-

sienne (cf. Règl a1).

Ls Société de Saint François de Sales dans la Famille salésienne

Le troisième paragraphe precise le rôle des Salésiens de Don
Bosco (SDB) dans la Famille salésienne, indiquant ..les respon-

sabilités particulières, qu'ils assument. Déjà dans le premier
«Règlement des Cmperateurs» de 1876, on affirmait : "Cette

6 c- ecs a'lt)4 (19s2) r.c
7 ccs,lg
E n VIOeXo, la Fotib s&iaue, ACS n" i)04 (19S2) P. 345. On lira ausi Cqtabe ireiano

la F@rridia &iru, a cura di ltll. MIDALI, lâS Roma 1983
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C-ongrégation, étant définitivement approuvée par I'Eglise (1874),
peut servir de lien solide et stable pour le.s C-oopérateurs salé-

siensrr.9

[,a Famille salésienne n'est pas née dans I'Eglise en quelque
sorte à I'insu du Fondateur, mais par un désir explicite de sa part.
Il suffit de rappeler oomment les Salésiens (SDB) et les Coopéra-
teurs sont intimement liés dans les premiers manuscrits des
C-onstitutions de la Société; il sufTit de penser au lien étroit avec

les Filles de Marie Auxiliatrice. Cette idee de I'unité était une
idee fixe dans I'e.sprit de Don Bosco (..I'union des trons,r, disait-
il)."

Maintenir l'unité est pour la Société salésienne un engage-

ment fondamental, d'où est exclue toute ombre de «prétentions» :

il s'agit d'un service, d'un devoir voulu par Don Bosco.ll Mais il
faut noter que notre responsabilité d'animation, plus enoore que
juridique, est spécifiquement charismatique-spirituelle-pastorale.

Il s'agit, selon les Constitutions, de :

- omaintenir I'unité de l'esprit>»: on ne dit pas que les Salésiens
seront toujours ceux qui pratiqueront le mieux I'esprit du Fonda-
teur (même si c'est souhaitable!), mais ceux qui, spécialement par
la présence paternelle et les directives du Recteur Majeur, suooes-

seur de Don Bosco, seront les garants de la fidéIité commune au
même esprit;
- «stimuler le dialogte et la collaboratton fratemelle, : une unité

üvante ne peut exister sans l'échange mutuel.
On signale ici deux bienfaits qui proüennent d'un tel

échange : I'un pour les groupss eux-mêmes : I'enrichissement
mutuel de leur salésianité; I'autre pour les destinataires de leur
mission : une plus grande fécondité apostolique.l2

Nos Règlements généraux précisent ultérieurement comment
la communauté salésienne est ùD «noyau antmateun» de la Famille

9 ». BOSCO, Ràglonar b C.æpâataus si4üars 18116 cbap. II
lo ct unai* ocrobre 1877

11 cf. ccs, r73. r89 ; cG21,75.'19. 5tB
12 Lee Acrcs du CGS d&eloppent cetle penpective : cL CGS, 174-177

I
129



salôienne : «en esprit de service et dans le respect de leur
autonomie (des Groupes), elle leur offre une assistance spirituelle,

suscite des rencontres, favorise la collaboration au plan éducatif
et pastoral et participe à I'effort commun pour les vocations»

(Règl 36).
Aux Filles de Marie Auxiliatrice, en outre, et aux autres

Instituts, (<nous apportons, en réponse à leurs demandes et selon

nos possibilités, notre aide fraternelle et le service de notre
ministère sacerdotal. Nous collaborons avec elles, pour approfon-
dir la spiritualité et la pédagogie de Don Bosco et en particulier
pour maintenir üvante la dimension mariale du charisme salésien,
(Règl 37).

Nous nous attachons à promouvoir aussi la vocation de

Coopérateur salésien et collaborons à sa formation (Cf. Règl 38)'

en nous souvenant des paroles de Don Bosco : ..Aux Coopéra-

teurs salésiens est proposée la même moisson que celle de la
Congrégation salésiènnè, à laquelle ils entendent s'associerrr.r3

Les Anclens élèves

LAssociation dcs Aræicns et Anctenncs élèves est un autre
Groupe qui appartient à la Famille salésienne pour une raison qui

est tout à fait sienne.
Avant tout, demandons-nous : de qui est constitué le Groupe

des Anciens élèves? De tous ceux qui, ayant fréquenté pendant

un temps convenable une oeuwe salésienne (communauté, école,

internat, oratoire, centre de jeunes...), ont assimilé une éducation-
formation inspiree des principes de Don Bosco, et adhèrent à

I'Association des Anciens élèves ou se sentent représentés par

elle.
Cette référence à I'Association est importante, puisque, selon

une indication donnée par le Recteur Majeur pendant le CGZI z

<<On n'appartient pas à la Famille salésienne indiüduellement,

13 D. BOSæ, Règtar@t dâ C@atM slé.sians, chap. IV
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mais à travers des 'Groupements' : la Famille salésienne est

constituée de groupes, et non pas de groupes quelconques, mais

de groupes 'institués', et cela signifie qu'ils doivent être reconnus
officiellementn.ra

L'article affirme que la raison de I'appartenance des Anciens
élèves à la Famille salésienne æt «l'éducation reçue»», et il ajoute
que cette appartenance devient plus étroite olonqu'ils s'engagent

à participer à la mission salésienne». [,es deux expressions sont à

expliquer brièvement.

- «L'éducation reçue» comporte un ensemble de valeurs humai-
nes et chrétiennes qui ont une incidenoe sur la personnalité et
qui entrent (même seulement sous I'aspect humain, quand il s'agit

de situations religieuses particulières) dans les objectifs de I'action
éducative salésienne. ..L'éducation reçue» peut se projeter dans

des engagements variés de la vaste mission de Don Bosco : soit
dans des engagements éducatifs dans les domaines multiformes de

la culture, soit dans des engagements liés spécifiquement (même

si c'est avec des niveaur différens d'assimilation) au"x valeurs du
Sptème préventif. Il est important de faire remarquer que tous

les deu,x (engagemens éducatifs et assimilation des valeurs

pedagogiques du Sptème préventif) font partie intégrante du

charisme de Don Bosco.

- L'expression suivante z olonqu'ils s'engagent à participer ù la
mission salésienne dans le monde" veut indiquer que, de par eux-

mêmes, les Anciens élèves sont particulièrement préparés,
précisément par l'éducation reçue, à assumer une responsabilité
de collaboration pour les finalités propres du projet salésien.

Durant le CG2l, on a parlé des «Anciens élèvss qui ont pris

une option évangélisatricerr.ls Il est bon de souligner que ce choix
n'est pas alternatif au titre de ,.l'éducation reçue», mais en est

14 cG21, sr6
l5 cc2r,69
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une expression privilégiee : il ne constitue donc pas un titre
différent à appliquer à une sorte de groupe nouveau. Avec raison,
le Recteur Majeur a fait observer que ces Anciens élèves ne
con§tituent pa§ un groupe «institué» à part. ..S'ils veulent être
rooonnus oomme une partie üvante de I'Association des Anciens
élèves, la raison de leur appartenance ne sera p.rs formellement
'l'option évangélisatrice', mais restera celle de'l'éducation reçue',
laquelle naturellement n'exclut pas I'apostolat» (au contraire, elle
I'exige en vertu précisément de l'éducation reçue, quand celle-ci
a été profondément chrétienne et ecclésiale).16

De cette façon, I'article mnstitutionnel souligne que l'éduca-
tion reçue devrait déboucher dans un choix mnscient de collabo-
ration à la mission commune en faveur des jeunes. C,et engage-
ment pourra se vérifier à divers niveaux et selon différents degrés
d'intensité. Elle est bien compréhensible, I'inütation adressée par
le CGS (faite sienne par I'article 39 des Règlements généraux) :

<.Il est souhaitable qu'à I'intérieur du mouvement dqs Anciens, en
vertu de l'éducation reçue, ceux qui en ont le don et la volonté
s'engagent soit comme Coopérateurs, soit dans des groupes
apostoliquesr pour une participation plus profonde à I'esprit et à
l'action de la Famille salésienner'.I7

Vient ici à propos une réflexion spontanée, riche d'avenir, sur
la nature et le rôle de .<l'Association des C-ooperateurs>> dans la
Famille salésienne. I-e Recteur Majeur observe en effet : <<Notre

Famille salésienne offre diverses possibilités d'apostolat'organisé'.
Parmi celles+i, I'Association des C-rrcpérateurs salésiens occupe
une place privilégiée. Du pint de vue de la vocation du laib dans
notre Famille, cette Association doit être considérée comme le
centre de référence des autres associations. Elle ne se substitue
à aucune, car elle a été conEue pour être I'animatrice de toutes
les autres. En fait, en tant que telle, I'Association des Coopéra-
teurs n'organise pas d'oeuwes spéciales. Elle se sent responsable,

16 q. cozt, st:.
17 ces, s7
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avec nous, de maintenir dans tous ses membres et dans la Famille
salésienne, la ütalité du projet de Don Bosco, en y apportant les

richesses de la condition séculière. Dans ce rôle, elle est à même
d'offrir des animateurs aux autres groupes ou associations tout en
respectant leur identité et leur autonomie>».rt

On comprend pourquoi nos Anciens éleves catholiques,
presque naturellement préparés à assumer mier»r que d'autres des
engagements apostoliques, sont invités à entrer chez les Coopera-
teurs.le Et d'autre part, on mmprend quelle précieuse contribu-
tion à I'Asociation elle-même peuvent donner ces Anciens élèves
Coopérateurs.

En tous cas, c'est un devoir explicite des Salésiens d'animer
et d'accompagner les Anciens élèves : les Règlements généraux
inütent les confrères et les oommunautés à s'engager dans ce
domaine (cf. Règl 39).

O Père, qui as voulu confrer la mission salésienne
à des groupes diven d'une unique grande Famille,
répands sur nous ton Espit,
pour que daru I'union ÿatenælle
et darc le partage sincère
des biens de nature et de grôce,

nous puissians tous collaborer
avec une grarde efftcacité
à Iévangélisation des jeuncs et des pauvres.
Par le Christ, notre Seigneur.

18 Cf. E vIcANq La panotia à. laîê das b Fa,nilte slâùnnt ACG a" 317 (1936), p. lt
19 C,'éturfi la penée de Don Bæco, qui c€pendaat s toujourr ctairement distiagué les Cæpéraæurs
des Anciens élèves Cf. MB Xlll\ 7§
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ART. 6 NOTRE SOCIETE DANS UEGLISE

Ia votion salésienne nous situe 8u Goeur de ItEglise et nous met

entièrement au service de sa mission
Fidèles aux tâches que Ilon Bæco nous a transmiseg nou§ sommes

évangélisateus des jeuneg spécialement dcs plus Pauvne$ nous Pnenors un

soin particulier des vocations apætoliques; nous §olnmes des éducateurs de lrr

foi dans les milieux populaircg surtout par le moyen de la commuoication
sælalei nouli atrnonsons I'Evangile aux peuples qui ne le connaissent pas

Nous conHbuons ainsl à édifter ltEglise comme Corps du Christ aftn que'

par trous aucsü elle se lEsnife§te au monde Gotntne <cacræment universcl du
caluôo.r

, LG,48; G§,45

Il faut souligner I'insistance avec laquelle les Constitutions
parlent de I'Eglise.

La première partie s'intitule : <<Les Salésiens de Don Bosco

dans I'Eglise>». <<Nous sommes reconnus par I'Eglise..." dit I'article
4. <<Notre Société dans I'Eglis€»> est le titre de cet article 6 qui
affirme : <(I-a vocation salésienne nous situe au coeur de I'Eglise
et nous met entièrement au service de sa mission>r; et le texte
continue: «...nou!i contribuons ainsi à édifier I'Eglise». Plus loin,
les Constitutions parleront de notre <crolonté d'agir avec I'Eglise
et en son nom» (C-onst 7); elles parleront de notre <<sens de

I'Eglise» (Const 13) et de la participation «à la üe et à la mission
dg f'Fglise» (Const 24), de notre oommunauté qui "exprime sous

forme visible le mptère de I'Eglise" (Const 85) et deüent pour
les jeunes et les adultes «une expérience d'Eglise» (C.onst 47).

Tout cela signifie que üwe en salésiens est une manière .<d'être

Eglise".
Notre Fondateur et notre Société sont dqs dons de I'Esprit

faits à tout le peuple de Dieu pour enrichir sa sainteté et lui
conférer une efficacité apotolique.l Notre vocation, donc, tout en

, ct rc, t ; MR.to
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nous mettant entièrement au service de la mission de I'Eglise,

nous demande de veiller à ce que la typique <.expérience de

I'Esprit» de notre charisme soit fidèlement gardée et <<constam-

ment développee en harmonie avec le C-orps de I'Eglise en

perpétuelle croissancerr.2

[.es affirmations contenues dans cet article ont en germe une

valeur de grande portée, car elles synthétisent, en référence à la
mission de I'Eglise, oe que Don Bosco appelait les "fins" de la
C-ongrégation.

Au coeur et au service de l'Eglise

«La vocation salésienne nous silue au coeur de I'Eglise".

Il ne s'agit pas seulement de I'Eglise vrre oomme société qui
promulgue des lois, mais de I'Eglise <<mystère»>, Peuple de Dieu,
C-orps du Christ, Sacrement du salut. Les Chapitres générau:<

(tant le CGS que le CG22) ont voulu présenter la Société
salésienne dans l'Eglise, avec l'Eglise, pour I'Eglise.

Dans sa simplicité, I'image utilise.e (oau coetn») se rapporte
à deux affirmations conciliaires :

- Elle se rapporte avant tout à un texte de ..Lumen Gentium»,
où l'on dit que l'état constitué par la profession des conseils

évangéliques appartient de manière ferme à la üe et à la sainteté

de I'Eglise.3 I-a üe religieuse est un signe particulier de I'amour
que I'Eglise porte à son Seigneur; c'est pourquoi le religieux üt
pour I'Eglise, cromme s'exprime enoore le Concile : .<Grâce aux

liens (de la consécration) est reproduite I'image du Christ uni à
I'Eglise son Epouse par un lien indissoluble. Mais comme les

conseils évangéliques... unissent de manière speciale ceux qui les

2 unn
3 ct. Lo, u
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pratiquent à I'Eglise et à son mystère, leur üe spirituelle doit
également se vouer au bien de toute I'Eglise".a

- En second lieu, on fait allusion à un passage du décret
«Perfectae Caritatis", où I'on affirme que les religieux de üe
active reçoivent leur mission apostolique de I'Eglise et I'exercent
en son nom : .<Dans ces Instituts, à la nature même de la vie
religieuse appartient I'action apostolique et bienfaisante, comme
un saint ministère et une oeuwe specifique de charité à eux
confiés par I'Eglise pour être exercés en son Dom»>.S

Notre situation <<au coeur de I'Eglise" exclut, évidemment,
toute image de triomphalisme et toute forme de parallélisme. Etre
salâiens est notre façon d'être intensément Eglise. Aucun
dualisme n'est pensable entre la üe salésienne et la vie de I'Eglise
universelle ou particulière. C'est le même Esprit qui anime et
uoifie ÏEglise et qui a inspiré notre vocation salésienne.

Voilà pourquoi la Règle ajoute : «La vocation salésienne nous
mct entièrement au service de la missian de l'Eglisa>.

Nous avons conscience que la mission salésienne est une
participation à la mission de I'Eglise elle-même, et il s'avère
impossible de penser réaliser notre action en circuit fermé, sans

rapport avec tous les autres membres du corps ecclésial. On
notera I'adverbe «entièrement» qui qualifie notre comportement
de fils de Don Bosco !

læs quatre finalités prioritaires de la mission salésienne

Don Bosco a indiqué avec clarté les domaines pioritaires et
spécifrques dans lesquels la Congrégation réalise son service
apostolique au sein de la mission ecclésiale.

1 ts, ql: cf RD. l,l
5 rc,g
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Ces domaines ne sont pas un fait occasionnel dû à des
situations contingentes d'émergence, propres à un moment
historique donné, mais ils s'expliquent avant tout par la force de
I'Esprit, par lequel le Fondateur a été intérieurement suscité à

faire certains choix destinés à se maintenir. Pour cette raison ils
sont d'une éüdente actualité et d'un intérêt constant pour l'Eglise
et pour la société.

l-a sensibilité, la souplesse, la créatiüté, oomme le diront les
C-onstitutions, doivent certainement caractériser notre esprit dans
le vaste horizon d'une mission inséree dans I'Eglise en marche.
[æs situations changenÇ et donc aussi les formes et les instru-
ments de réalisation de notre action.

Mais la mission en sa substance reste valable et qualifiante.
la C-ongrégation n'arrêtera pas son attention seulement sur les
<(urgences» qui surgissent, sur <<l'intervention rapide» qui remédie
à de nouvelles situations, aves le risque de tomber dans un

"généricisme» qui üde et déforme son identité. Elle fixera ferme-
ment son regard sur les champs prioritaires de son service
apostolique, qui lui ont été assignés par Don Bosco et que
I'Eglise a approuvés.

C.et article des Constitutions énumère ces domaines prioritai-
res de manière essentielle : ils sont pour nous d'un énorme
intérêt, d'un vaste horizon, d'une actualité permanente. I-e texte
s'inspire directement du premier chapitre des Constitutions écrites
par notre Fondateur, où il parle explicitement des buts de la
C;ongrégation.6

- «Nous sommes évangélisateun dcs jeunes, surtout des plus
pauvres». C'est le champ toujours actuel dans une Eglise qui
engendre et forme les fils de Dieu, travail dont nous sentons plus

6 Oo ,"r"rqo"ra que daus les C-onstitutions écritee par le Fondateur (éd- lt75) sonl énumérées
elplicitenenl la mission en faveur des jeunes (I, 34), l'engagemeat pour lee vocatione (I, 5), le eoin
des milieux populairo (I, 6) Don Bæoo ne parle pas encore de «missiong» (celles<i entreront dans
le teie des Constitutiotrs après l9(X), mais coacrètement il lance ls Sociélé dans I'aventure
nissionnaire.
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que jamais I'urgence : ..Missionnaires des jeunes", nous a appelés

Jean-Paul II.7
La dimension évangélisatrice, nous diront les C.onstitutions en

développant le thème àe la mission, est un critère fondamental

pour notre travail éducatif pastoral.

- «Notts prenons un soin particulier dcs vocations apostolique»r.

I-e problème des vocations est un problème d'importance fonda-

mentale dans I'Eglise de tous les temps et à notre époque :8 Don

Bosco a voulu que les Salôiens fussent, en toute situation, des

guides, des éducateurs, des accompagnateurs, des animateurs de

vocations apmtotiques (consacrées, religieuses, sacerdotales,

lai'cales).

- «Nons sommes des éùtcateun de la foi daru les milieux

popiaires, syrlout par le moyen de la conununication socialer.

Etre <<éducateurs" de la foi et de la culture chrétienne, avec

un langage adéquat, parmi les jeunes et dans les milieux populai-

res, sans défense contre I'athéisme et I'inéligiosité; être <<sommu-

nicateurs de la Parole» de manière facile et attirante, avec toutes

les formes (expression, parole écrite, parlée, visualisée..-) et avec

togs les moyens de communication sociale offerts par notre

époque («mass-media») : c'est une tâche d'une énorme portée;

Don Bosco nous I'a prophétiquement assignee !

Nous sommes donc appelés à être des apôtres à la page de

la communication sociale au milieu des jeunes et du peuple, nous

adaptant aur formes toujours neuves du développement de la foi
dans les diverses cultures.

- «Nozs annonçons I'Evangile aux peuples qui ne le connaissent

pas». Ls missions ont été pour Don Bosco le coeur, le moteur,

7 C1 M.."g" de Jeaa-Paul II as CG2e Mmars CG22 p. l9-7t
I D"* ltonélie prononoée à I'occasion de I'inauguration du deuxiène Crngrès international sur

les vocatione (Rome, tO nai l98l), Jean-Paul II disait : "Le problème des væations §aærdolaleÀ et

lqrdoratul de I'Edûb.
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la ügueur tonifiante de la Congrégation. Il voulait que les
salésiens soient des annonciateurs du Royaume parmi les peuples
non encore évangélisés. I-a passion du «da mihi animas»> n'admet
pas de frontières; l'élan pour l'évangélisation des peuples est un
motif de croissance personnelle du salésien et d'ouverture à

I'universalité pour la Congrégation.

Tous ces domainqs de notre mission feront I'objet d'un ample
développement dans les parties suivantes des C.onstitutions.

UEgtise se manifestc au monde comme <<sacrement nniversel du
salut» également grâce à notre cuntribution

En conclusion de I'article, on met une fois de plus en
évidence combien il est important de se sentir impliqués dans le
mptère de I'Eglise. Pour sauver l'homme, le Christ I'appelle à Lui
en le faisant Eglise, et celle-ci deüent non seulement une
«communion humano-divinerr, mais aussi <cacrement universel du
salut».

Nous disions que notre vocation ÿpique <<nous met entière-
ment au service» des diverses nécessités de I'Eglise, avec une
attention particulière à la partie la plus délicate du peuple de
Dieu, la jeunesse.

Comme Eglise nous nous sentons <.sauvésn par la bonté du
Christ, mais aussi <<ooresponsables" du salut des autres, spéciale-
ment des jeunes; nous nous mettons en route pour nous renouve-
ler, mais nous savons aussi être signes de I'amour de Dieu pour
les jeunes.

Comme Salésiens nous nous sentons insérés dans le mystère
de I'Eglise, nous mopérons à sa mission de toutes nos forces,
nous offrons l'originalité de notre esprit et de notre méthode
éducative pastorale, à la fois dons reçus et à répandre : nous
devenons porteurs de notre charisme dans le monde entier.

Notre manière de viwe I'appartenance à I'Eglise et de con-
tribuer à son édification réside dans le fait d'être des salésiens
authentiques et fidèles. Notre contribution consiste à être davan-
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tage nous-mêmes. En effet, le décret <<Perfectae Caritatis"
affirme : <.f-e bien même de I'Eglise demande que les Instituts

aient leur phpionomie et leurs fônctions propresn.e

Ainsi, nous contribuons à édifier I'Eglise <(comme C-orps du

Christ" : en elle, nous sommes un organe précis, un membre

üvant" et notre action apostolique est une aide pour sa croissance

(penrons à notre action éducative, missionnaire, paroissiale,

àtéchétique, vocationnelle...). Mais nous contribuons aussi, pour
une humble part, à la manifester comme sacrement universel de

salut et de libération: sacrement de I'amour saMfique de Dieu
pour les jeunes, surtout les plus pauwes.

Dicu natre Père,

fais-nous comprendre
quc ratre vocatian salésienne

nous situc au coeur de l'Eglise,
au service dc sa mission divinc.

Accorde-nous une plei.ne géürosité
à lui apporter la contribution de notre charisme,

selon le dessein quÊ tu as inspiré à Don Bosco,

en faisant de nous de vrais omissionnaires des ieunes,
et dcs commanicateun effuaces de I'Evangile de ton Fils-

Fais qu'en toules circonstances,
et en utilisant tous les moyetu
quc nous offre ta hovidence,
raus collaborions à l'éditîcation de ton Eglise,

Corps Mystique du Christ,
et sacremenl univenel de salut.

I rc,2

IN



ART. 7 NOTRE SOCIETE DANS LE MONDE
CONTEMPORAIN

Notre vocation nous demande d'être intimement solidaires du monde et de
son histoire.I Ouverts aux cultures des pays où nous travailtonq nous
cherchons à les comprendre et en accueillons les valeurg pour lncarner en elles
le message évangélique.

Les besoins des jeunes et drs milieux populaires ainsi que la volonté d'agir
avec l'Eglise et en son nom, pmvoquent et orieotent notrc action pastorale pour
Itavènement dun monde plus juste et ftaternel dans le Christ.

I cf.GSl

[.e titre de I'article rappelle la Constitution pastorale du
Concile Vatican tr ..L'Eglise dans le monde de ce temps» :

«Gaudium et Spes»; par une telle référence, I'article manifeste la
volonté de la Société salésienne d'entrer dans les perspectives de
I'Eglise d'aujourd'hui. En même temps, il donne une première
oçlication de notre rapport avec le monde : nous sommes un
organisme üvant de I'Eglise, nous devons contribuer à la rendre
présente au monde auquel elle est envoyée <<pour témoigner de
la vérité, pour sauver et non pour condarnner, pour servir et non
pour être servio>.l

La présence de I'Eglise dans le monde se justifie comme un
service à I'humanité : <.une Eglise et un Concile qui n'ont pas
'déüé'vers I'homme, mais se sont tournés vers lui»,2 disait Paul
VI; ainsi, la C.ongrégation salésienne, pour son humble part, se
sent tournée vers les jeunes.

Dans cet article, on affirme le rapport entre évangélisation et
culture, et I'attitude que les salésiens doivent assumer pour
répondre aux défis de notre temps : <<La rupture entre Evangile
et culture est sans aucun doute le drame de notre époquerr.3

, os,r

2 Ct peUt W Diseours de cotàtsion dc Ia llfene sæion .la Carcile, T déceobre l%5. Cf. JEAN
XXUI, PAUL VI. Dl:cæs u Cotcilc, Centurion 7966, p. 251
3 ott,æ
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Intimement solidaires du monde et de son histoire

Notre appartenance à I'Eglise et notre vocation salésienne

nous demandent de devenir amis et même ..serviteurs» des jeunes

et des milieux populaires, comme le Christ s'est fait le serviteur

des plus petits.
i^a fôrme ÿpique de notre rapport avec le monde est la

solidarité avec les jeunes, en tant qu'ils sont insérés dans le

monde et dans son histoire. Le texte renvoie de façon explicite

au premier numéro de «Gaudium et spes>> où il est dit : ..I-es

joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de

ê t"mpu, des pauwes surtout... sont aussi les joies et les espoirs,

les tristesses et les angoisses des disciples du Christ... [a commu-

nauté des chrétiens se reoonnaît donc réellement et intimement

solidaire du genre humain et de son hi§toire.4

C-ette solidarité pour le salut des jeunes nous demande :

- de nourrir une sympathie pour les pays où nous travaillons,

d'étudier avec soin la réalité sociale des lieur où nous üvons, et

d'en saisir les problèmes avec intérêt;
- d'être ouverts aux cultures, de nous efforcer de les compren-

dre à [ond, d'en accueillir les valeurs et d'en accepter la plurifor-

mité;
- de travailler pour incarner dans ces cultures I'Evangile du

Christ ("inculturer" l'Evangile);
- de réactualiser en elles la méthode salésienne de la bonté'

Don Bosco a voulu faire de not§ non des moines ni des

conventuels, mais des religieux d'un type nouveau, proches de

tous les hommes leurs frères et à Ieur service. Beaucoup de nos

actiütés (pensons à tant de services éducatifs ou à la communica-

tion sociale) ont un caractère en soi profane, en tant qu'elles sont

1 os,t
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insérées par leur nature même dans la réalité et les problèmes

sociaux des populations.s
Ce caractère, cependant, n'est pas en contraste avec les

exigences de la mnsécration religieuse, ni avec les objectifs de la
mission, ni avec la nécessité de mntester les déüations d'un
monde qui n'accueille pas le Christ et son Evangile. Au contraire,
nous pouvons attester la vérité du Christ libérateur de I'homme
en üvant les problèmes de notre temps, en participant à son

ÿhme, à ses entreprises .<humaines», à ses peines et à ses joies;

en écartant en même temps tout ce qui, dans nos façons de
penser, de parler et de üwe, nous rend étrangers aux autres ou
peu accueillans. Nous retrouvons ici un aspect de I'humanisme
caractéristique de saint François de Sales et de Don Bosco.

Ouverts aur culfiires pour iruamcr en elles le message évangélique.

Les C-onstitutions soulignent cet aspect : notre engagement
particulier d'évangélisation doit nous trouver ouverts aux cultures,
à leur compréhension et à I'acceptation de leurs valeurs.

Il est indispensable d'avoir une attitude souple et créatrice en
un temps où toutes les cultures sont en forte évolution. Nous
sommes, dit "Gaudium et Spes»,6 à I'aube d'une nouvelle époque
historique, dans laquelle est en train de naître une intensification
des relations humaines, qui comporte une sorte de <<sup€rculturer»,

liant les rapports humains par des echanges et créant des liens de
communion. C'est un appel à se rendre plus universels, à üwe en
harmonie avec la croissance humaine universelle, à être attentifs
au dialogue entre les cultures qui se développe au niveau mon-
dial.

Le motif qui nous pousse à cette renoontre avec les cultures
est I'anxiété apostolique qui pressait saint Paul à parcourir la

5 N* Co*titrüons mettront en évidence que notre mission, participant à celle de I'Eglise, unit à

I'engagement d'évangélisation celui du développement de I'ordre temPorel (cf. Const 3l). Lire le
document «ktigiatx a paaion hunaiao (Congrégation pour les Religieux el les Instituts séculierq
Rome 1980), qui parle des tâches de promotion que I'Eglire confie aur religieux

6 cf. cs, s4 o
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terre pour porter partout le message de I'Evangile, un message

capable de «féconder de l'intérieur, de fortifier, de compléter et
de restaurer chaque peuple dans le Christ".7 [,es voyages du Pape
et son magistère montrent clairement le rôle special que la
Proüdence mnfie aux apôtres en cette époque, avec I'assistance

de I'Esprit.
Egalement dans notre modeste milieu salésien, I'inculturation

du charisme de Don Bosco rend indispensable une grande
attention tant au:r signes des temps qu'à la médiation des diverses
cultures, pour fortifier I'identité et I'unité de la C-ongrégation, en
accueillant une pluralité dans les façons de faire qui exclue aussi

bien les uniformismes que les nationalismes.

Notrc optique pastorale : de Ia <<mission» salésienne à l'action
<<pastoralo>

Don Bosm a cru à la portee sociale de son oeuwe (cf. Const
33), orientée vers la promotion intégrale des jeunes, vers le
service de I'homme üvant et donc vers I'avènement d'une société
nouvelle, où pourraient régner la justice et la fraternité dans le
Christ <<De la bonne ou mauvaise éducation de la jeunesse

dépend un bon ou triste avenir pour le comportement de la
société".8

Aprà avoir porté son regard sur l'étendue et la complexité
de la mission salésienne dans son rapport avec le monde contem-
porain, le texte concentre son attention sur I'indispensable optique
pasloralee p€rmettant de traduire la mission en interventions pas-

torales concrètes et multiformes.ro Cette optique, selon I'expres-
sion de la Règle, est <<volonté d'agir avec I'Eglise et en son nom>>,

7 ct. cs, ss

E Cî. pr*rrio ale C-o*iuziori dda Sæi.tà ü S. Frotæo ü Salzs 1E58 (F. MOTTO, p. 53)

9 Cf. Mo."g" envoyé par le Pape Jean-Paut II au début dt G2- Drutets CG22, p. l9-?0

'0 
b CG§ tout eo affrmant I'unité de la nission ealésienne, indique la nécessité de la lraduire

dano la pratique à tevers uoe pluriformité de «pâstoml€s» liées aux diverses Éalités socio-cullurelles
(ct CGs, 30).
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de façon à orienter toutes nos activités et à éüter que notre
important engagement de promotion humaine ne descende à des

niveaux simplement temporels. L'optique pastorale salésienne

nous fait scruter de façon positive la réalité dans laquelle nous
üvons, et nous oriente dans le discernement des waies «nécessités

des jeunes et des milieux populaires» pour marcher vers cette
civilisation que Paul VI a appelée «la ciülisation de I'amourrr.

Notre Fondateur nous a instamment exhortés à veiller à

l'aspect pastoral de notre engagement Pour I'homme, en une

action qui nous est confiée par l'Eglise, toujours inspirée et
motivée par le projet de <<conserver la foi et les bonnes moeurs
de cette classe de jeunes qui, parce qu'ils sont pauwes, sont
exposés à de plus grands dangers pur leur salut éternelrr.ll

L'attention à I'aspect pastoral («aÿ avec l'Eglise et en son

nom») aide à éüter, dans le domaine des réponses aux urgences
sociales, les dangers non imaginaires de déüations idéologiques ou
de modes liées aux temps; elle rappelle combien Don Bosm avait
à coeur d'âdter d'assumer des attitudes de politique de partis; elle
aide à faire les choix préférentiels indiqués par la mission
salésienne en harmonie avec les Eglises locales.

Nous interprétons ici salésiennement oe que ..Gaudium et
Spes" a dit à propos des <.signes des temps» : ..Pour mener à

bien (sa tâche), l'Eglise a le devoir, à tout moment, de scruter les

signes des temps et de les interpréter à la lumière de I'Evangile,
de telle sorte qu'elle puisse répondre, d'une manière adaptée à

chaque génération, aur questions éternelles des hommes>r.I2 ..Mû
par la foi, se sachant conduit par I'Esprit du Seigoeur qui remplit
I'univers, le peuple de Dieu s'efforce de discerner dans les

événements, dans les exigences et les requêtes de notre temps,
auxquels il participe avec les autres hommes, quels sont les signes

véritables de la prâence de Dieu et de son desseinr'.I3

11 Ci- Ptættio alle Ctuioti ü S. Ftotæ ü Salâ 1858 (F. MOTTO, p. 60)

12 cs, 4

13 Gs, rl

l0
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.<Dans chaque pap où nous somme's envoyés»' nous voulons
être intensément présents à la üe culturelle, sociale et politique
des gens, en particulier des jeunes des milieux populaires : c'est

l'unique façon de découwir leurs ..besoinsrr, leur faim de pain, de

savoir, de dignité humaine, de vérité, de beauté et, au fond d'eux-
mêmes, leur faim de Jésus-Christ. Don Bosco n'a jamais eu une

autre méthode !

De cette manière, à travers notre engagement éducatif et
apostolique, nous espérons contribuer au progrès du monde. Mais
à quel progrà ? De quel monde rêvons-nous ? Quel type de

société et d'homme voulons-nous promouvoir ? Avec discrétion,
le texte insinue que nous contestons tous les éléments déshumani-

sants du monde actuel et en particulier la priorité donnée au

profit; et nous voulons contribuer à construire un monde ..plus

juste et plus fraternel», inspiré de Jésus-Christ et des valeurs de

son Evangile. Ce thème sera repris et amplifié à I'article 33.

O Seigneur,
qui, en nous appelant ù te servir dans nos frères,
ttorx demandes de nous faire intimement solidaires
de ceut auxquels tu nous envoies,

danræ-naus de panager avec sincéité
les upéiences et les angoisses des hommes de notre temps,

et d'accueillir avec un coeur ouvert
les valeun des cultures d.ans lesquclles
nous sommes iruérés.
Nous pounoru alon répondre avec une participatton sincère

aur besoins des jeunes pauvres,
et, en étant daru le monde saru être du monde,
nous contribueroru à le porter peu à peu
ven la nouveauté de ta justice et de ton amour.
Par le Christ, natre Seigncur.
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ART. 8 IÂ PRESENCE DE MARIE DAI\S NOTRE SOCIETE

La Vierge Marie a indiqué à Don Bosco son champ d'action parmi les

jeunes; elle |ta constamment guidé et soutenur/ spécialement dans la fondation

de notrc Soclété
Nous croyons que Marie est pr{sente parmi nous et qu'elle continue sa

«mission de Mère de l'Eglise et d'Auxiliatrice dcs chr{tiens>.u
Nous nous confions à elle, humble §erante en qui le Seigneur a fait de

grandcs chæeqJ pour devenir, parmi lcs jeuneg témoins de 1tamour inépuisable

de son Flls

MB Vl\ !134; XVIL 25t; XUII, 439
DB, Moavidic d&a Mabc ü Dio,Toriao 1958 (OE rAç257)
ch l* 1,4É'49

Dans cette première partie, base des C-onstitutions, cet article

sur «la présence de Marie dans notre Société" présente la Vierge

oomme étroitement liee tant à la fondation de la Société qu'à la
vocation salésienne. Ia dimension mariale, en effet, est essentielle

dans I'histoire et dans la vie de la Société salésienne.

La Mère de Dieu, coot'ratrice dans I'oeuvre de la rédemp-

tion, a participe activement à la naissanoe et au développement
des divers Instituts religieux dans I'Eglise : <,Marie, disait Don
Bosco, peut être app€lee la fondatrice et la mère de toutes les

C-ongrégations, du Cénacle jusqu'à nos jours».l Mais il ajoutait
que, pour nous en particulier, <<Marie est mère et soutien de

notre C-ongrégation».2
L'article se propose d'illustrer cette double Éalité: il rappelle

à la fois le regard maternel que la Vierge étend sur la Société

salésienne, et sa présence toujour§ active dans la üe et dans

I'actiüté de I'Eglise. Comme le dit en effet le C-oncile : "Aprà
son assomption dans le ciel... elle continue à nous obtenir les

grâces qui assurent notre salut éternel. Son amour maternel la

iend attentive aux frères de son Fils dont le pélerinage n'est pas

, ununyl

2 uB xvttr»s
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achevé, ou qui se trouvent engagés dans les périls et les épreuves,
jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie bienheureuserr.3

Marie pr{sente dans la fondation de Ia Société

L'article commenoe par I'affirmation solennelle de la présence

et du rôle de Marie dans la vocation de Don Bosco et aux débuts
de son oeuwe. Marie, la Mère de Dieu, qui est aussi Mère des
jeunes, a montré à leur égard une sollicitude toute spéciale : dans

le rêve que le petit Jean Bosco a fait à neuf ans, et qui s'est

réçÉté d'autres fois, elle-même lui a indiqué les jeunes comme
champ d'action et la bonté comme méthode pastorale.

En pensant à la naissance et au développement de son

oeuvre, Don Bosco dira : .<Nous ne pouvons pas nous tromp€r :

c'est Marie qui nous guide".4
Le texte des C.onstitutions indique les nombreuses façons

dont la Vierge <<a constamment guidé et soutenu> Don Bosco.

- Comme «inspirauice et guidc", elle l'a accompagné, par des

signes visibles de bienveillance et de protection, dans la fondation
et dans le developpement de la Congrégation et de toute la
Famille salésienne. <<Tout est I'oeuwe de la Madonne>', s'écriait-
il. Elle est <<la fondatrice et le soutien de nos oeuwes>>, notre
«guide» sûr.s

- Comme «mère et mattresse de sagesse», elle a soutenu Don
Bosco par sa bonté prévenante,6 déjà manifestée à Cana (cf. Jn
2), et par la claire inspiration d'un p§et éducatif universellement
valable pour la formation de la jeunesse: le Système préventif
(cf.C-onst 20}

3 tc,oz
4 MB*m\Bs
5 q- ue vll 334 ; xuII,439
6 ct ua vrl, 676
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- En vérité, on peut dire que ..la croissance, la multiplication
et I'extension de la Famille salésienne peuvent et doivent être
dites I'oeuwe de Marie»».7 Notre Fondateur répétait : <<Notre

C-ongrégation est mnduite par Dieu et protégée par Marie».8
Parlant, en 1867, de l'avenir de la Congrégation naissante,

Don Bosco raconta à ses premien disciples le ..rêve, de la
pergola de roses, ouwant le récit par ces paroles : ...Ie vous ai

déjà raconté diverse.s choses en forme de rêve, d'où nous pouvons

déduire combien la Madone nous aime et nous aide; mais pour
que chacun de nous ait I'assurance que c'est la Vierge Marie qui
veut notre Congrégation et pour que nous nous animions toujours
davantage à travailler pour la plus grande gloire de Dieu, je vais

vous raoonter non plus l'histoire d'un rêve, mais ce que la
Bienheureuse Vierge s'est complue de me montrer. Elle veut que

nous placions en elle toute notre confiancerr.e
Dans cette perspective, nous comprenons les paroles du

Recteur Majeur à la clôture du CG21 : «I-a Congrégation est née
et a grandi par I'intervention de Marie, et elle se rénovera dans

la mesure où la Vierge retrouvera la place qu'elle doit avoir dans

notre charismerr.lo

Marie présente dans notrc vocation

La confiance dans la présence active de Marie parmi nous
pour continuer sa <.mission»» ne peut s'affaiblir. Nous croyons avec

Don Bosco qu'elle reste <<la mère et la maîtresse de sagesserr, la

«pédagogue» en quelque sorte pour porter I'Evangile aux jeunes

d'aujourd'hui.

7 uawtv
E ,Ua XVIU, Slt
e unwzz
Io cozt, xs
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Remarquons comment le deuxième paragraphe souligne de

façon spéciale I'ouverture ecclésiale et catholique de la dévotion
de Don Bosco envers la Madone. Elle ..veutr, disait-il, que nous
I'honorions sous le titre de Marie Auriliatricerr,ll titre plus que
jamais opportun, particulièrement dans les temps difficiles, mais

aussi chargés d'espérance, que notrs sommes en train de viwe.l2
Elle .<a continué, du ciel, avec le plus grand succès, sa mission

de Mère de I'Eglise et d'Auxiliatrice des chrétiens qu'elle avait

commené sur la terre»».I3

[: citation de Don Bosco, qui réunit les deux appellations de
«Mère de I'Eglise et Auxiliatrice des chrétiensrr, acquiert à notre
époque une valeur particulière, aprà que le Pape Paul VI I'ait
officiellement proclamée «Mère de I'Eglise» à la fin de la troi-
sième session du Concile Vatican II.la

Marie est un bien de I'Fglise entière. La C.onstitution
<.Lumen Gentium» et I'Exhortation apostolique "Marialis cultus,
ont décrit son rôle prophétique et sa fonction dans l'Eglise; on a
abordé sa figure par une réflexion qui se faisait plus attentive à

sa façon de servir Dieq les frères et la communauté, plus sensible
arrx diverses exigences oecuméniques, plus intimement liée à la
christologie et à I'eeclésiologie.

Marie n'est pa§ seulement Mère de l'Eglise; elle est aussi

image de I'Eglise. Pour renouer le difficile dialogue entre les
jeunes et I'Eglise, il faut retrouver cette Mère : ..Si nous voulons
rsvenir à la vérité sur Jésus-Christ, sur l'Eglise et sur I'homme, il
faut rEvenir à Marie».Is Marie veut une Eglise qui se met coura-
geusement au serviræ du monde, des jeunes, des pauwes, des

miüeux populaires, des exigences culturelles, mais aussi une Eglise
maternelle et pleine de bonté.

11 MB vn Sv
12 ct E VIOANO, Mob rlruæa la Fanidia sbiou, ACS n" 289 (19?8)

13 J. BOSCO, cWmÿiiüc della Mùe ü Dio hwat4 sûo il ,itolo ü Mæia Awiliatica, Torioo
It6t, p. 45 (OE wt )§\ 9.211i
Id Cl pnUt vI, DÉsaanr Aâ "&tæ b b aidàac llrsioa ù Cæile,2l novembre l'964

15 Jeao-P"ol II, Puebts 1979
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Nous dewions toujours savoir faire aller ensemble les titres
de Mère de I'Eglise et d'Auxiliatrice des chrétiens. Comme
disciples du Seigneur, nous sommes I'Eglise : ses difficultés, ses

angoisses, ses projets sont les nôtres; oomme disciples du Christ,
nous sommes partie prenante de la mission mariale de l'"Auxili-
atrice» et de la «Mère de I'Eglise".

C-omme éducateurs, nous saisissons en particulier le rôle de
Marie dans l'éducation des chrétiens. «I-a figure de Marie, lisons-
nous dans 'Marialis cultus', offre aux hommes de notre temps le
modèle accompli du disciple du Seigneur : artisan de la cité
terrestre et temporelle, mais pelerin alerte en marche vers la cité
céleste et éternelle; promoteur de la justice qui déliwe I'opprimé
et de la charité qui secourt le malheureu:ç mais surtout témoin
infatigable de I'amour qui édifie le Christ dans les coeursrr.r6

Nous croyons waiment que Marie est Auriliatrice dans la
formation de tels chrétiens; Auxiliatrice dans la lutte gigantesque
entre le bien et le mal, entre la üe et la mort, entre la lumière
et le péché; Auriliatrice des jeunes dans le dépassement des
petites peurs personnelle.s et des grandes peurs cosmiques.

Don Bosco nous répète : <<Appelez-la Auxiliatrice. Elle a tant
de joie à nous aiderrr.rT Elle est «Auxiliatrice des parents, Ar.rxilia-
trice des enfants, Arxiliatrice des amisrr.rt

Nous nous confions à Marie

Se sentant participants de la üe de I'Eglise, et chargés de
responsabilités envers les jeunes, les salésiens se confient à Marie
dans leurs entreprises apostoliques : «Confiés à sa protection,
nous mettons la main à de grandes choses»>, écrivait Don Albera.le

Mdaliî aia.s,37

MB XVt\%g

MB XVt\ 212

D. ALBERÀ lâtre du 31.3.191E, la. circobi, p. N

16
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C'est I'acte solennel que la Congrégation a renouvelé le 14

janvier 1!)84, au début du CG22; et c'est le geste que le salésien

répete chaque jour en vue de son action.
Nous sommes en effet certains que «la Sainte Vierge Marie

continuera à protéger notre Congrégation si nous continuons à

avoir confiance en elle et à promouvoir son culterr.æ

Le terme <.affidamento» (acte de remise de soi) est récent,

mais trà signiticatif; il remplace celui de ..consécratiorl>» QUi,

comme nous I'avons vu, e§t utilisé de façon precise pour exprimer

une action de Dieu.
Se mettre entre les mains de Marie est un geste filial où se

manifestent une confiance sûre, une plénitude d'amour, une

appartenance totale. Don Bosco lui-même, en 1869, le suggérait

en proposant un <<acte de filiation par lequel on prend la Vierge

Marie pour Mèrerr.2r
Se remettre soi-même à Marie, c'est commencer une relation

d'affection, de donation, de disponibilité, d'appartenance,de mise

sous la protection de Marie, là co[aboratrice du Christ-z
I-es Constitutions disent que nor§, salésiens, nous nous

confions à Marie pour être porteurs d'une spiritualité ..jeunes",

pour construire pédagogiquement le témoignage de la sainteté des

jeunes, c'est-àdire pour der,renir parmi eux <<témoins de I'amour

inépuisable de son Fils» : c'est la mission qui dà le début nous

a été indiquée par la Règle (cf. Const 2).

Nous nous conlions à la Mère de I'Eglise, c'est-àdire à une

Mère active et continuellement attentive au destin de l'Eglise

dans les ücissitudee de chaque siècle. Marie est la Mère des

jeunes et des vocations.
Nous nous conlions à I'Ar»riliatrice du Pape, des évêques, du

peuple chrétien.
Nous nous confions à .d'humble sewante en qui le Seigneur

a fait de grandes chosesr». C.ette allusion au ..Magnificab> ouwe

20 D. BGCO, Testâoent ùlrlrituet, Appendice Consütution§ 19&4, p. 256

21 L F§§(f., A,scbiae b' Divap. di Msia A*dtiæicz, Lætture Câttoliche' Torino 1869' p. 57

22 Le 8 décenbre 1981, !p Pape Jsan-Paul II, commémorant le Concile d'Ephèse, a confié

("allidaro") à Marie la fanill§ humahe entière.
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un vaste horizon, où défilent en rapides étapes I'histoire tourmen-
tee de I'homme et les interventions paternelles de Dieu, qui fait
de I'humble servante un point d'appui pour aommencer le

renouvellement de l'humanité : c'est I'histoire du salut et c'est

I'invitation à la confiance en Elle.
Nous salôiens, nolx; avons la responsabilité de garder et de

promouvoir la piété des milieux populaires envers Marie et de

favoriser parmi les jeunes une connaissance plus profonde de

Marie, Mère et Ar»riliatrice, grâce à laquelle ils apprendront à

I'aimer et à I'imiter.

Seigneur lésus,
Tu as donné à Don Bosco ta propre Mère
comme Mère, Maîtresse dc sagesse et Auxiliatrice,
et par son intercessian tu lui as indiqué
le champ de sa mission
et l'a inspiré à fonder rntre Société.

Continue à regarder avec bienveillance ta Famille,
et fais que nous ressentions toujoun vivantes parmi nous
la présence et I'action de Maie,
«Mère de l'Eglise et Auxiliatrice des chrétiens".

Conftés à Elle et sous sa conduite,
donne-nous d'être parmi les jeunes

des témoins de ton inépuisable amour.

153



Itlembræs de ltEglise en marche, nous nous sentons en communion avec

næ hèrcs du Royaume des cieux et eE attente de leur aide./

Don Bæco a confié notre Société de façon spéciale à Marie qu'il a
lmtituée notre patmnne principalg2 mais aussi à saint Joseph et à saint
Frangois de Salcq pasteur plein de zèle et docteur de la chaütê

Nous vénémns également comme protecteurs particuliers saint Dominique

Saviq slgne des meneilles de la grâce chez lcs adolescen§ et les autres embres

glorlfrés de notre Famllle.

ART. 9 PATRONS E"t PROTECTEURS DE NOTRE SOCIETE

cL LG,49
cL Co§, V,6

Notre Société, üvant dans I'Eglise qui est encore en marche,

oommunique avec I'Eglise céleste qui déjà jouit de la vision de

son Seigneur. <<Tous ceux qui sont du Christ et possèdent son

Esprit, constituent une seule Eglise et se tiennent mutuellement
comme un tout dans le Christ".l

Dans ce dernier article du premier chapitre, les C.onstitutions

nous rappllent le rapport privilégié que nous pouvons avoir avec

ces frères glorifiés que noult invoquors comme patrons et protec-
teurs : l'union n'est pas brise€ par la mort, mais consolidée par la
communication des biens spirituels.

L'atmosphère que nous fait respirer cet article de la Règle

est celle evoquee par Don Bosco dans un «mot du soir» à §es

fîls : <<Que chacun pense au Paradis, Ià où chacun a des frères,
ou des soeurs, ou des amis et des compagnons, où d'autres ont
des su$rieurs ou des inférieuls, ou leur père ou leur mère, qui
tous jouissent de la récompense de leurs vertus... Si ceux-ci sont

devenus des saints, pourquoi ne poulriol§-nous pas le devenir
nous aussi ?... Je vous assure que le Seigneur nous en donne la
grâce... Ce qui nous manque, c'est un peu de bonne volonté...
Demandez-la au Seigneur, demandez-la avec insistance et Il vous

I te,o
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I'accordera. Et si vos prières ne suffisaient pas, adressez-vous aux
saints, spécialement à la Très Sainte Vierge... ils sont disposés à
vous favoriser en tout... Dites-leur de demander pour vous un
ardent amour de Dieu, un amour constant, et si le Seigneur ne
I'accorde pas à vos prières, Il ne pourra vous le refuser à cause

de la prière de tant de saintsrr.2

Nous sommes membrcs de |tEglise en marche, en communion
evec nur fÊres du Royaume des cieux

L'Fglise dans laquelle nous travaillons n'est pas désincarnée
ni hors du temps, mais elle est historique et dynamique : c'est
une Eglise "en pélerinage»>, en marche.

L'image souligne notre volonté de répondre aur exigences de
I'Eglise actuelle, le regard fixé sur ce qui se profile pour I'Eglise
de demain.

I-a C.onstitution <<Lumen Gentium» parle d'un peuple prophé-
tique, sacerdotal et royal; et le Décret <<Perfectae Caritatis»
stimule les religieux à participer à la üe de I'Eglise dans divers
domaines : «biblique, liturgique et dogmatique, pastoral, oecumé-
nique, missionnaire et socialrr.3 C.eci suppose de notre part un
effort pour promouvoir une Eglise toujours plus authentique et
plus évangélique au milieu d'un monde en train de se séculariser :

Eglise servante et pauwe, qui cherche un nouveau type de
présence et d'action, qui se fait toute à tous, qui écoute le cri des
pauvres, qui s'insère dans les cultures, qui fait voir en elle-même
la présence du Christ üvant.

Une telle Eglise témoigne de la Cité future et indique avec
sûreté la voie pour atteindre I'union parfaite avec le Christ dans
la Jérusalem éleste.

2 ua yJrn ssl
3 ct. rc,2
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Dans cette Eglise en marche, «nous nous sentons en attente

de l'aide de nos frères du Royaume des cieuxrr; avec eux, qui ont
collaboré à construire I'Eglise, nous maintenons üvante cette
communion qui nous unit à I'Eglise glorieuse du ciel : les saints

interviennent encore dans notre histoire pour nous aider à cons-

truire le C-orps du Christ : ..leur sollicitude fraternelle est du plus

grand seoours pour notre faiblesse".4

Nous sommes membres dtune Société conliée à Marier à saint

J*pl, à ssint Frangois de Sales

Parmi les saints, nous vénérons d'une façon spéciale ceux qui

nous ont été donnés oomme patrons et protecteurs, qui interê-
dent pour nous et interviennent pour nous soutenir dans notre
mission.

- les C.onstitutions nous ont déjà parlé de la Werge Maie dallrs

I'article préédent, mais ici, elles nous affirment que Don Bosco
a confié à Marie la Congrégation en la constituant <<patronne

principale».
Il ne s'agit pas d'un acte officiel accompli une fois seulement,

mais il s'agit d'une attitude habituelle de notre Fondateur : .qle

ne renonce jamais à accomplir une oeuvre que je sais être bonne
et à faire, quelles que soient le nombre et la grandeur des

difficultés qui se présentent à moi... Mais avant de commencer, je
dis un 'Ave Maria'... Puis adüenne ce que pourra ! Je fais tout
ce qui m'est possible; le reste, je le laisse au Seigneur>>. C'est ce

que Don Bosco confiait à Don Cafasso à I'occasion d'une
audience difficile avec le Ministre de I'Intérieur, Farini.s

A ses jeunes et aux salésiens, Don Bosco disait : <.IJne chose

dont noult jouissons chez nous de façon trà spéciale et que nous

1 Lo, lg; cf. LG, 5o

§ us vlr 67oa7t
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ne oonnaissons pas assez, c'est Ia protection de Marie, et combien
il est efficace de recourir à cette bonne Mère... Répétez toujours
'Je vous salue, Marie' et vous vefiez I'effet merveilleux de cette
invocationrr.6

Don Bosco, qui dà sa jeunesse avait placé en elle toute sa

confiance,T pouvait dire avec conüction et certitude : "La Trà
Sainte Vierge Marie est ma protectrice et ma trésorière".E

- Saint loseph
L'article ne dit pas explicitement pour quels motifs Don

Bosco a plaé saint Joseph parmi les patrons de la Congrégation.
Nous savons qu'il a voulu la «Compagnie de Saint Josephr;e dans

chaque église construite par lui, il dediait un autel à saint Joseph;
aprà un mois de préparation, il célébrait sa fête à I'Oratoire, le
19 mars, et en un jour de congé, alors qu'en Piémont elle n'était
pas comptée parmi les jours de fête.ro Il le prâentait comme
modèle et protecteur des apprentis et des jeunes ouwiers; il
voyait en lui un modèle de confiance dans la Proüdence, le
patron de l'Eglise univenelle et le protecteur de la bonne mort.
A ses jeunes et aux confrères, il disait : .<Ie désire que vous vous

mettiez tous sous sa protection : si vous le piez avec coeur, il
vous obtiendra n'importe quelle grâce tant spirituelle que tempo-
relle>r.ll

De sairx François de Sales, patron et titulaire de la Société,
deru qualités sont mentionnées dans le texte des Constitutions :

<<posteur plein de zèle et docteur de la charüé". Elle.s ont fait de
lui notre modèle et notre auteur priülégié dans I'approfondisse-
ment de la charité pastorale.

6 ttn v\ ts
7 a.un\z+t
E ct. ut w,Ét
9 cy.-uawtsm
10 ct. ua W st
11 cL MB Yn\ 6x
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Don Bosco le choisit oomme protecteur déjà dans les débuts

de son sacerdoce : une des résolutions formulées alors disait :

..Que la charité et la douceur de saint François de Sales me

guident en toutes chosesrr.r2 Il lui dedia son premier Oratoire à

ÿaHocco; il I'eut comme guide dans ses rêves.r3 Son biographe
écrit : «Il lui semblait que l'esprit de saint François de Sales fût
le plus adapté à son époque pour l'éducation et I'instruction
populaire".ra Quand il lança les missions, il répétait : "Avec la

douceur de saint François de Sales, les salésiens attireront à

Jésus-Christ les populations de I'Amériquerr.rs L€s grandes oeuwes
spirituelles de saint François de Sales ont guidé la formation des

premiers salésiens.
Nos patrons veillent sur noui; nous les vénérons et les

invoquons dans les difficultés de notre mission, et nous les faisons

connaître à la jeunesse.

Nous somm€s une Société qui vénère oomme protecteurs ses

membnes gloriliés

La vocation salésienne trouve ici I'expression de sa plénitude-
A intercéder pour nous et à nous soutenir dans la mission, en

plus de nos patrons, nous avons nos frères du ciel, que nous

considérons oomme nos protecteurs, tels que saint Dominique
Saüo et les autres saints de la Famille salésienne. Ils attestent
que le Seigneur est présent parmi nous.

Ainsi est abordé le thème de la sainteté dans la Famille
salésienne, qui voit autour de Don Bosm une splendide couronne
de fils canonisés ou béatifiés.

12 un\sB
,3 g. MB W t6s
14 Mn n,Ëg-zr4
,§ ua xvl, 394
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Saint Dominique Savio,..signe des merveilles de la gràce chez

les adolescents>», nous est présenté à nous éducateurs rcmme un

motif d'espérance, comme une preuve des complaisances que

Dieu prend dans la jeunesse, comme un exemple de zèle apostoli-
que et de contemplation, oomme une indication pour notre
oeuwe éducative qui doit conduire à une sainteté simple et
joyeuse. A côté de Dominique, rapPelons ses compagnons de

gloire z Ceferino Namuncurà, Laura l4curu et d'autres.

Parmi les membres glorifiés de notre Famille, rappelons des

so€urs et des frères qui ont imité Don Bosco dans leur style de

vre z sairxe Mariz Dominique Mazzarello, préparee d'abord par

I'Bprit Saint, guidee ensuite par Don Bosco dans la réalisation
du projet de Dieu pour la jeunesse féminine; le bienheureux

Miclrel kta, premier successeur de Don Bosco et modèle de

fîdélité salésienne; les premiers martym, lç bienlæureux Mgr Louis
Veniglia et Don Callisto Caravaria; puis Don Philippe RinaWi,

Don Andre Beltrami, Don Auguste CzartoQskt, Don Wncent

Cimaai, Simon Srugi, Anemide ktti, et tant d'autres...r6

<<Nous les vénérons>> : ce qui signifie que nous les regardons

oomme des amis, nous avons confiance dans leur intercession,

nous les consultons, nous les invoquons dan§ notre cheminement
quotidien vers le but qui est le Christ. Don Bosco insistait : <.Je

vous attends tous au paradis".l7

k patrimoine de la sainteté salésienne devient un courant
spirituel, signe de I'amour de Dieu pour les jeunes. Il resplendit
dans notre Fondateur, mais avec lui, il est à peine à ses débuts.

Nos saints vivent cette alliance avec Dieu qu'ils ont commen-

cée lorsqu'ils étaient parmi nous en exerçant la charité et qu'ils
ont développée avec la grâce de I'Esprit : leur action ne s'arrête
pas dans le temps, mais dépasse les générations et les siècles.

16 n p-p* ile «L'écob ùe sintû qui a lleuri autour de Don Boco, on lira la lettre du Recteur

Majeur dans.4CG n'319 (1986).

17 ct ua xuIl. sso
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Nos jeunes peuvent ainsi mncrètement admirer ce que

I'Esprit Saint a réalisé pour leur montrer Jésus-Christ, vrai
Seigneur de I'histoire.

Datu tes saints, ô Seigneur,

tu nous as donné des lrères
pleins dc sollicitude pour raus.

Par l'intercession particulière
de la Bienhcureuse l4crge Marie,
dc saint losepl4 son épour,
dc saint François de Sales dont nous prenans le nom,
de Don Bosco, natre fondateur et père,
de Dominique Saviq signe admirable de ta grôce,

et dc totts les autres membres glonftés de note Famille,
accorde-nous de travailler avec frutt
à notre sainteté,
daru la consfiuction dc ton Règne.
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CHAPITRE, II
UESPRIT SALESIEN

«Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, observé en moi,
tout cela, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec
vous» (Ph 4,9).

Quand il écrit à ses chrétiens, Paul utilise volontiers le trait
autobiographique : c'est un signe exquis d'amoureuse relation
interpersonnelle (paternité), et en même temps une vive con-
science du besoin de modèles concrets et crédibles pour des
chrétiens exposés à des confusions et à des équivoques (cf.
1Ts4,1;1Cor4,16).

C'est ce qui arrive à la communauté de la ville de Philippe,
bouleversée par des adversaires de Paul qui propagent un
Evangile et un esprit qui ne sont pas les siens, lui qui se veut
un authentique apôtre du Christ. De là vient avant tout cette
dénonciation vigoureuse (Ph 3, 15-21), qui introduit dans le
langage personnel de Paul une note polémique, un ton
d'avertissement sérieux. Dit de manière positive et en termes
pratiques, Paul, en quatre verbes - qui indiquent d'une part
I'autorité de son témoignage et de son magistère, et d'autre
part I'intime et vitale expérience qu'en ont lait ses disciples -
souligne la nécessité d'accueillir la .,Tradition" dont il est le
médiateur, si I'on veut cheminer à la suite du Dieu de Jésus-
Ghrist. Ainsi seulement sa paix, la plénitude des biens messia-
niques, enveloppera la communauté (cf. Rm 15, 33 ; 1 Cor 14,
33).

IT
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Rappelons que la lettre aux Philippiens est citée au moins
cinq fois dans tes Constitutionsr, dont deux fois de la bouche
de Don Bosco lui-même.

On a ici, c'est évident, un rappel affectueux à la fidélité à
Don Bosco, comme source première et authentique de I'esprit
salésien, en tant qu'i! est lui-même, le tout premier, comme
Paul, un authentique imitateur de I'Evangile du Christ, et dès
lors pour nous un modèle autorisé et indispensable. Aussi
bien, danstous les articles de ce chapitre (10-21), sauf un, la
figure de Don Bosco apparaîlen premier plan comme celui qui
nous transmet son esprit dans la variété de ses aspects.

***

En proposant les principes généraux du renouveau de la üe
religieuse, le décret .<Perfectae Caritatis" affirme : ..[æ bien
même de I'Eglise demande que les institus aient leur phpionomie
et leur fonction propres. C'est pourquoi on mettra en pleine
lumière et on maintiendra fidèlement I'esprit des fondateurs...r,.2

Il n'est sûrement pas facile de définir l'«esprib> d'un institut
religieux : tous les baptisés en Jésus-Christ ont le même Evangile
et sont guidâ par l'unique Esprit; cependant, il existe des
chemins différents pour suiwe le même Seigneur, et des accentua-
tions différentes dans les aspecs évangéliques de la voie de la
charité parfaite. Parler <<d'esprit», d'un institut religieux signifie
justement se référer à cet ensemble de valeurs et d'aspects
évangéliques et ecclésiaux au:rquels les membres d'un institut, à

l'exemple de leur Fondateur et en accueillant I'inspiration de
I'Esprit Saint, sont particulièrement sensiblqs tant au niveau de
I'attitude intérieure que dans le comportement extérieur.

I ct 
"Lp. 

VI, chap. D( er art 17,71, læ
2 rc,2; cf. aussi,ltd& ll

t62



Le CGS, dont la réflexion fondamentale a fourni une pre-
mière description constitutionnelle de notre esprit, définit I'esprit
salesien comme <<notre style particulier de pensée et de senti-
ment, de vie et d'action, dans la mise en oeuvre de la vocation et
de la mission spécifiques que I'Esprit Saint ne cesse de nous

donnerrr.3 Il mnüent de rappeler que le CGS s'est appuyé dans

sa réflexion sur une expérience désormais solide : déjà Don C-eria,

en seize pages splendides des «Annales de la Société salésiennerr,a

avait condensé les traits principaux de I'esprit vécu dans les

maisons de Don Bosco; le CGS a pu profiter aussi des nombreux
témoignages des confrères de toutes les proünces : I'accord
harmonieux de tant de salésiens d'âges, de milieux, de nationalités
et de cultures différentes a manifesté de façon significative qu'une
unité existe dans I'esprit de la Société. Les Chapitres généraux
successifs, le CGZL et spécialement le CG22, ont apporté à la
synthèse du CGS un enrichissement ultérieur et ont contribué à

une présentation plus organique de ce qui est certainement
l'élément le plus typique de notre ..salesianité>> : les salésiens en
effet se reconnaissent non seulement par ce qu'ils font (d'autres
aussi s'intéressent à la jeunesse), mais aussi par la manière dont
ils Ie font !

Introduisant le discours sur .,I'esprit salésienrr, le CGS précise
qu'on se réfère avant tout à son fondement et à son origine qui
est «l'esprit de Don Bosco» (sa vocation, sa üe, son oeuvre et
son enseignement); mais on se réfère aussi à I'esprit particiff et
vécu dans sa Famille, c'est-àdire à la façon dont I'esprit de Don
Bosco est réalisé concrètement dans I'histoire et dans la üe de la
C-ongrégation et de la Famille salésienne (la üe et la sainteté des

salésiens).s
On remarque que les C-onstitutions parlent ..d'esprit', plutôt

que de «spiritualitér, salésienne : en effet, tandis que la spiritualité
se réfère plus precisément à la réflexion globale que fait le

J ccs,8o
4 cL L cERl,-/uruti dcla sæictà salæiana I, p.7zc-735
5 cf. ccs. a?
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salésien sur son rapport avec Dieu, I'esprit, lui, regarde I'ensemble
de son sÿle de üe et d'action, le dynamisme évangélique qui est
vécu et transmis oomme modalité quotidienne d'existence. Plus
que d'analyser conceptuellement les valeurs de I'expérience
spirituelle de Don Bosco, il s'agit de relever les traits caractéristi-
ques de sa phpionomie, que ses fils ont imités et assimilés.6
L'<<esprib> est vie : il appartient à I'ordre de I'existant.

Considéré dans sa signification la plus large, I'esprit salésien :

- est l'âme de la üe intérieure et extérieure du salésien;
- est la ,,forma mentis et cordis» ütale et propre qui caractérise

le style de sanctification, de üe oommune, d'apostolat;
- est le fondement de notre unité et de notre renouveau ainsi

que de celü de tous les group€s de la Famille salésienne;i
- il investit et anime toute la üe du salésien : les vertus de

I'alliance avec Dieu (foi, espérance, charité), la consécration
apostolique, les actiütés de la mission, la üe de communion,
la pratique des conseils évangéliques, la formation, le
gouvernement;

- il est, en un mot, <(un trait fondamental de notre identité".E

N'oublions pas que I'esprit salésien est un trésor de sagesse
chrétienne qui existe non seulement pour les salésiens, mais pour
être diffusé à I'avantage de la jeunesse. Nous, salésiens de Don
Bosco, oomme le disait l'art. 5 des C-onstitutions, nous avons la
responsabilité particulière de <<maintenir I'unité de I'esprit" dans
la Famille ! Don Bosco affirmait : «Il sst nécessaire que nous
ayons des amis, dqs bienfaiteurs, des personnes qui, en pratiquant
tout l'esprit des salésiens, üvent au sein de leurs propres familles,

6 Dro" sa Ietùe aux coopémteurq Don vigano écrit : «Quand le Règlemenl parle d'esprit salésien,
il entend décrire les trais canctérisüques de I'e4érience évangétique éalisee à l'école de flon Bcco,
À savoir un sÿle de üe particulier, un ensemble de principes (crireri di giudizio) er de façon d'agir
(netodologia di azione). Ce n'est ni une anal),se ooaaeptuelle des relations de I'homme avec Dieu et
le Prochain ni I'eryosé docEinal de la spiritualiré de tet état de üe ou de rel ministère. mais la
deacription dee traits spirituels caractérisant la p§sionomie de ta vocation salésienoe,. C[. ACG t"
318 (let6), p. æ.
7 ct cos,ugt
E ceu,m
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comme le font les C.oopérateurs salesiens".e I-es Règlements
généraux actuels en parlent à propos des services que nous
devons rendre à la Famille salésienne (Règl 36-40). [æ «Bulletin
Salésien» est destiné à répandre <.la connaissance de l'esprit
salésien et de I'action salésienne» (Règl 41).

Abordant à présent l'organisation des contenus du chapitre II,
nous voyons qu'ils sont regroupés autour de quelques idées-
guides.ro

1. Quelques attitudes de fond qui animent le Salésien

- Partant de son niveau le plus profond, on affirme que le
«cÆntre>) et la «synthèse» de l'esprit salésien æt la «charité pasto-
rale» puisée au coeur du Christ apôtre du Père et dans son
Evangile : nous trouvons ici la source de notre esprit et sa
justification (art. lG1 1).

- Au niveau de I'expéience penonnelle, le secret de la crois-
sance dans la charité pastorale et dans la fidélité à I'esprit salésien
se trouve dans «l'union penonnclle avec Diewr, dans la capacité
de faire, du travail, une prière, avec le soutien puissant des
sacrements. L'exercice constant d'une vision de foi facilite un
engagement permanent d'espérance dans la üe quotidienne (art.
12).

- Au niveau ecclésial, I'identité de notre esprit et la charité
pastorale s'expriment dans un «sens renouvelé de l'Eglise", de
fidélité au Pape, de communion avec les évêques et d'engagement
pour l'édification de I'Eglise là où nous nous trouvons (art. 13).

9 n"groo ü.deübato, p il Capitolo ga.aatc /, f8Z nalurrir de Don Bosco.
10 l-- idées-guides irdiquées ici sont tirées de la pr6eatation faire par «Su.ssidi db Cæiatzioti e
Redanarti,, par les soins ds æn : cf. Sussidi p. 77-A.
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2. Uesprit salésien caractérise notre s§le de relations

Notre style, en tant qu'il revêt de .aalésianité» nos relations
pastorals, se manifeste particulièrement :

- dans I'amour de prédilection pow les jeunes, expression d'un
don de Dieu (art. 14);

- dans l'«amorevolezza», expression de la «paternité spirituelle";
elle est porteuse d'un message de pureté, qui naît de notre <<chas-

teté» consacrée, et nous fait nous soucier de former les jeunes à

l'amour (arr 15);

- dans l'esprit de famille, de maison, qui aide à partager et à
pardonner (art. 16);

- dans vn optimisme vainqueur et dans une joie mntagieuse
(art- 17).

3. Uæprit salésien impÊgne notre pédagogie pastorale

Au niveau du travail apostolique, l'esprit salésien s'exprime

- dans le travail, c'est-àdire dans une ardeur infatigable, et en
même temps dans un réalisme ascétique, propre aux éducateurs-
apôtres qui collaborent à la construction du Royaume de Dieu :

le binôme typique de Don Bosm «travail et tempérance>> est
I'incarnation de l'esprit salésien dans la pratique quotidienne,
austère et équilibree (art. 18);

- dans la promptitude créatrice et souple à répondre aux
urgences locales (art. 19).

La synthèse de ce style d'engagement est le «Système préven-
rrl», dans lequel convergent les vertus qui donnent un visage
original au salésien qui travaille parmi les jeunes et pour le

t6



Royaume : c'est un amour qui se donne, prenant sa source dans
la charité de Dieu (art. 19-20).

4. En synthèse : Don Bosco est pr€senté comme le modèle
concret de I'esprit salésien et de la charité pastorale qui nous
anime (art.21).

Notons que d'autres élémens de I'esprit salésien sont dissémi-
nés ici et là dans le texte des Constitutions, particulièrement pour
ce qui conoerne la piété sacramentelle, la confiance en Marie, et
quelques traits caractéristiques de notre pedagogie : aes aspects
dewont être pris en compte pour une connaissance complète de
notre esprit.
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ART. 10 IÂ CTIARITE PASTORALE AU CENTRE DE
NOTRE ESPRIT

Don Bæco a vécu et nons a transm§ sous I'inspiration de Dieu' un s§le
original de vle et dtaction : Itesprit salésieu.

Ls charité pastorale en est le centre et la synthèse; elle est marquée par
le d3marnis6e juvénile qui se manifestait avec tant de force dans notre
Fondateur et aux origines de notre Sæiétê Ccst un élan apostolique qui nous
falt cherc.her les âmes et ne senir que Dieu seul

Les traits caractéristiques de l'esprit salésien, nous les lirons
dans tout le chapitre. Mais déjà dans cet article, nous en trouvons
l'élément central, l'âme, car <<l'esprit»» êst une réalité vivante et
organique, qui explique touli les autres élémens de la üe salé-

sienne, les anime et leur donne une cohérence profonde. On
indique ici quelle est <<l'inspiration organisatrice>>,r le noyau
animateur : c'est la «charité pastorale».

Les Constitutions parlent de la charité dans de nombreux
articles.2 I-a charité est le nom de I'amour de Dieu (cf. I Jn 4,

8) et le signe distinctif des disciples de Jésus (Jn 13, 35) : elle est
au centre de toute üe chrétienne, et donc de toute üe apostoli-
que. Cet article 10 parle plus particulièrement de la «charité
pastorale> salésienne : il aide à découvrir les caractéristiques de
la charité vécues dans la üe du salésien.

I ccs,æ
2 ct un 3. 14. 15. æ. Ë. ». lt. so. ÿL 95
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Don Bosco nous a transmis un s§le original de vie et d'action
centré sur la charité

C-omme on I'a déjà indiqué, pour mmprendre I'esprit salésien

dans son "originalité», et pour I'appliquer ensuite à la üe et à

l'action du salésien, il est indispensable de se référer à Don
Bosco. Il I'a vécu de manière si intense qu'il en est devenu un
véritable modèle (Const 21). En outre, pour faire comprendre cet

esprit, lui-même inütait à regarder les premiers salésiens, une
poignée de jeunes qui, entraînés par son zèle, firent des merveil-
les parmi la jeunesse.

Justement en regardant Don Bosco et les premiers Salésiens,

les Constitutions nous disent que le coeur de son esprit et de

I'esprit qui anime ses fils, c'est la charité. Notre père lui-même I'a
afErmé lorsque, dans la conférence du 11 mars 1.869, il se posait
la question: .<Quel est I'esprit qui doit animer ce corps?rr. Et il
répondait : <.Mes trà chers, c'est la charité». C'est cette charité
qui déjà avait attiré le petit Jean Bosco lorsque, devant I'attitude
réservée des prêtres de l'époque, il disait à sa mère : «Si j'étais
prêtre, je ferais autrement : je m'approcherais des enfants, je les

appellerais autour de moi, je voudrais les aimer, me faire aimer
d'euç leur dire de bonnes paroles... et me donner tout entier
pour leur salut éternelrr.3 C'est la charité qu'il avait indiquee
lorsqu'à Nice, en L877, il expliquait son syntème éducatif, en
recourant à cette page où I'apôtre Paul chante les louanges de
I'agapè diüne : «I-a charité est patiente, elle est longanime... elle
espère tout... elle supporte toub>.4

Dans la fameuse lettre de Rome du 10 mai 1884, véritable
.,hymne à la charité salésienne", Don Bosco faisait référence à
I'Oratoire des premiers temps pour indiquer, dans I'amour qui y
régnait, I'exemple inspirateur d'un slstème pédagogique et d'un
témoignage spirituel, où I'esprit salésien resplendit dans toute sa

lumière.

3 ua\zt
4 Ct. UA XIU, ll4-115. l: citâtion de sainr Paul s€ trouve à lâ lettre daas le petit traité de Don

Bcco sur le $yrlàme @if bs l'éfucatia ile la jaræo : cf. Appendice Const 1984, p. 23E.
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C.ette charge intérieure d'amour pour la jeunesse aura de
multiples expressions : la rapide intuition des besoins des jeunes,
l'expérience typique qu'à la lumière de ses rêves mystérieux il
traduira en nonnes pedagogiques d'une admirable souplesse, la
prière continue pour ses jeunes, la üe donnée en leur faveur en
un dynamisme sans cesse créateur.

Pour transmettre son esprit, Don Bosm semble répéter à
chaque salésien en toute simplicité : <<Regarde comme je fais; tu
n'as qu'à faire comme moi».

Lo charit§ crntne et synthèse de I'esprit salésien

I-e centre de I'esprit salésien, précise la Règle, c'est <<la

charité pastorale, marquée par le dynamisme juvénile qui se
manifestait avec tant de force dans notre Fondateur et aux
origines de notre Société. C'est un élan apostolique...". Ces
expressions indiquent une charité en mouvement, qui a besoin
d'agir et de réaliser, de manière pratique, passionnée : une
«passion apostolique, toute penétree d'ardeur juvénile", oomme
dit le CGS.5

Tous les Institus religieux voués à I'apostolat ont comme
élément de base la charité apostolique. Mais chez nous, cette
charité a une allure speciale : c'est une ardeur, une ferveur, un
..feurr, un <<zèle» qui ne peut se contenir; c'est une charité
brûlante, joyeuse, généreuse, dynamique; une charité qui a toutes
les caractéristiques les meilleures de nos jeunes, auxquels elle
s'adresse principalement. Rappelons-nous comment certains ont
qualifîé la charité de Don Bosco, oomme utopique, déconcertante,
un peu folle !6

La charité pastorale, participation à la mission de Jésus bon
Pasteur, est exprimée dans ses deux dimensions essentielles :

5 ccs, e9

6 Ct t. AUBRY, It spirito ala*zo, Erlizione Cæperatori caleeiani lytZ p. lg
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amour du Père, dont nous voulons servir le Royaume, et amour
des frères, à qui nous voulons porter la bonne nouvelle du salut.
L'oraison de la Messe en I'honneur de saint Jean Bosco résume
fort bien cette charité en la définissant : élan apostolique qui
nous fait «chercher les ômes et ne seryb quc Dieu seub.

Il est important de bien percevoir la dynamique interne de
ces derx pôles de la charité pastorale : Dieu (Jésus-Christ) et le
prochain (les jeunes). Il s'agit de deux principes qui soutiennent
tout notre esprit. I-e premier est I'amour de Dieu, qui toujours
est la cause et la source de notre amour pour le prochain. Iæ
second révèle méthodologiquement comment s'exerce la charité
dans la conduite quotidienne : le chemin de l'amour de Dieu est
le service à notre frère. Jésus lui-même nous a aimés de cette
façon !

Reportons-nous ici opportunément au blason dc la Congréga-
tion z il porte le buste de saint François de Sales et un ooeur
d'où sortent des flammes. L'art. 4 rappelait précisément le <<zèle»

de saint François de Sales. [a charité apostolique, qui est au
centre de notre esprit, correspond exactement à ce que notre
Patron appelait, dans le langage de l'époque, la <<dévotionrr. Nous
lisons dans l'..lntroduction à la üe dévoter, : ..La dévotion
n'ajoute à la charité rien d'autre que la flamme qui la rend
prompte, active et diligente non seulement dans I'observance des
commandements de Dieu, mais aussi dans la pratique des conseils
et des inspirations élestesr.

Viwe I'esprit salésien signifie se laisser inspirer en tout et à

tout moment par I'Esprit de la Pentecôte et en accueilir le vent
üolent et les langues de feu. Ia médiocrité et le relâchement
sont incompatibles avec un tel esprit. Il s'agit de tout donner dans
un élan joyeuf car <.Dieu aime qui donne avec joie».

Dans cette présence de I'Esprit, <<nolrll puisons l'énergie et le
soutien» pour réaliser ae programme (cf. C-onst 1).
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Seigneur lésus,
toi qui nous as aimés
jusqu'à te donner toi-même totalement pour nous,
répands sur nous l'abondance de ton Esprit,
aftn qu'il anime notre vie
de la même ardente charité pastorale
dont tu as rempli Don Bosco et ses premterc disciples.
Et pour quc nous vivions avec authenticité notre vocation,

fais grandir en nou.s l'élan apostolique
qui nous fasse chercher les ômes et nc servir que toi seul.
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ART. TT LE CHRIST DE UEVANGILE SOURCE DE
NOTRE ESPRIT

Ltesprit salésien a son modèle et sa source dans le coeur même du ChrisÇ
aÉtre du Père.

Dans notre lecture de |tEvangilg nous sommes particulièrement sensibles
à certains traits de la figure du Seigneur: sa gratitude enyers son Père pour
le don de la vocation divine à tous les hommeg sa prédilection pour les petits
et les pauvrcg son ardeur à prêcher, à guéür et à sauver devant lturgence du
Royaume qui vieng son attitude de Bon Pasteur qui conquiert par la douceur
et le don de soi; son désir de rassembler ses disciples dans I'unité de la
communion ftaternelle-

1 cl. LG,3; AG,3

L'esprit de Don Bosco, <<non sans une spéciale disposition de
Dieu, tte sa nature et sa lorce de I'Evangile".t

Pour comprendre notre esprit dans son élément central, il
faut aller audelà de la personne de Don Bosco. Il faut aller à la
souroe à laquelle il a puisé : la personne même du Christ, son
<(ooeur>>, ce qui veut dire le Christ en tant qu'Il est Ia révélation
plénière de la charité divine.

La réflexion sur Ia üe de Don Bosco nous permet de vérifier
jusqu'à quel point notre Fondateur s'est inspiré de manière cons-
ciente de la charité du Christ. Déjà dans le rêve des neuf ans, il
reçoit I'annonce de sa mission de la part du Christ bon Pasteur;
au terme de sa üe, il emploie ses dernières forces et ses derniè-
res fatigues à mnstruire à Rome une basilique dediee au <<coeur»>

de Jésus. Dans le premier article des Constitutions de 1858, il
avait écrit : <<Le but de cette Société est de rassembler ses

membres... en vtre de se perfectionner eu(-mêmes en imitant les
vertus de notre Diün Sauveur, spécialement dans la charité

I pnul- VI, Motu proprio
d'Université I Athénée Salésiel

.Magisteùon vito dt ?A u.ai lÿlt par lequel il élevait au grade
: cL ACS t" /12 (l97tl 9. Tl
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envers les jeunes pauvres».2 La lettre de Rome du 10 mai 1884

renvoie avec insistanoe au Christ ..maître de la familiarité... votre
modèlerr.3

C.et article de la Règle nous aide à pénétrer davantage dans
cette vérité fondamentale.

Le Christ modèle et sourre de la charité pastorale

Voulant présenter notre esprit dans son rapport avec le
Sauveur, les Constitutions parlent du Christ sous deux aspects
mmplémentaires : oomme «modèle» et comme <<souroe>)-

C-omme <rmodèlo», nous le cherchons et l'étudions dans sa üe
historique, tel que nous le présente le Nouveau Testament. Mais
le mystère du Christ est insondable (Eph 3, 18), et inépuisable est

la richesse et la fémndité de son Evangile. En conséquence, nous
pénétrerons seulement quelques aspects de son mystère, nous
ferons une lecture particulière de sa üe, en en tirant I'inspiration
pour un service déterminé dans I'Eglise. C,ependant, nous ne
süvons pas une vertu (obéissance, pauvreté, chasteté) ou une
actiüté (l'éducation, les missions, etc...), mais nous suivons une
Personne que nous voulons imiter dans sa plénitude et un
Evangile que nous voulons üwe dans sa globalité.

Regarder ven le Christ modèle signifie se rappeler que le
chemin de sanctification auquel nous sommes appelés (cf. Const
25) est un chemin de «christification» (Eph 4, 19). Paul dit : "Ce
n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui üt en moi>, (GalZ,ZO).

c-omme «sou.rce>», nous sommes renvoyés à sa vie de Ressus-
cité, de Tête de l'Eglise, qu'Il anime en lui envoyant son Esprit
d'amour. Le Christ est appelé «Apôtre du Pèrerr, étant considéré
ici comme le Maître qui enseigne la charité «apostolique" (cf.

2 un v, s3r
3 ua xvl.L ttt
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Hébr 3, 1), en harmonie avec la perspective de johannique
d'«Envoyé» par le Père.

L'Esprit nous consacre en Jésus-Christ, conforme notre vie à

celle du Christ, nous fait pénétrer dans son mystère, nous ouvre
à une expérience de communion avec Lui, nous porte à nous

identifier à Lui, <<bon Pasteur», qui veut le salut des jeune.s.

Avant d'exprimer les traits particuliers du Christ, dont parle
le second paragraphe, nous sommes ainsi conduits à une expé-
rience globale et totale de Jésus-Christ et à une pleine adhésion
à son Evangile.

Traits du Seigneur auxquels le salésien est appelé à se

conligurer

I-es intuitions évangéliquesa revécues dans I'esprit salésien

sont ici énumérées : elles représentent la perspective particulière
à partir de laquelle nous lisons le mptère du Christ.

Nous remarquons que I'Evangile est unique et le même pour
tous, mais qu'il existe une «lecture salésiewte de l'Evangile", de
laquelle découle une manière salésienne de le üwe : Don Bosco
a tourné son regard vers le Christ pour chercher à lui ressembler
dans les trais de son visage qui mrrespondaient le plus à sa

mission proüdentielle et à I'esprit qui devait I'animer.
L'article 11 présente ce qui peut être appelé les perceptions

ou les intuitions évangéliques, ou enoore les racines ou les

composantes évangéliques de I'esprit salésien. I-es éléments que
présente la Règle sont certainement vécus aussi par d'autres
instituts religieu:r; mais nous regardons ici de quelle façon ÿpique
nous, Salésiens, nous les incarnons dans notre üe : üwe I'esprit
salésien est notre manière de üwe I'Evangile, en conformité avec

la vocation reçue.

I cr ccs, gogs
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la personne de Jésus est présentée dans quelques attitudes
aurquelles Don Bosco a été très sensible, et donc qui stimulent
particulièrement notre imitation. Il ne s'agit pas d'une liste
complète, mais de certains trais de la figure du Christ prophète,
prêtre et pasteur que nous lisons à la lumière de I'expérience du
Fondateur. Il conüent de noter le lien étroit qui existe entre ces
trais et la personne du Christ dans la ligne de la «charité» du
bon Pasteur.

Voici donc les traits de Ia figure du Seigneur que, selon la
Règle, nous trouvons avec le plus d'éüdence dans notre esprit.

- La gratitude, la confiance, la louange à la bonté infinie du
Père qui nous a appelés à lui, qui regarde chaque jeune oomme
un fils, qui donne une vocation diüne à tous les hommes : <<.Ie te
loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela à
ceux qui ont la science et l'entendement et de I'avoir révélé aux
tout petits» (b, lO,zL).

C'est la figure du Christ «preûe», modèle de la consécration
parfaite et capable d'<<eucharistie», c'est-àdire de reconnaissance
envers le Père; c'est la source d'une piété profonde, sincère,
filiale, pleine de confiance en la bonté miséricordieuse du Père.

C'est d'ici que naissent la joie de se sentir fils de Dieu et
I'optimisme qui sait découwir Ie bien présent dans la création et
dans I'histoire. Le zèle du salésien et sa fason d'approcher les
jeunes s'inspirent aussi de oe sens de l'amour paternel de Dieu.

- Son ardeur à prêcher, à güir et à sauver devant I'urgence du
Royaurnc qui vient : <<En débarquant, il vit une grande foule, il
en eut compassionr pâroê qu'ils étaient comme des brebis sans
berger, (Mt 6 34). C'est cette sollicitude que Don Bosco appelait
<,2èlerr.

Nous démuwons ici la figure du Christ «hophète», qui
enthousiasme tant les jeunes, du Christ «Missionnaire»> du Père,
qui parmurt les routes de la Palestine en proclamant la Bonne
Nouvelle du Royaume, <<enseignant et guérissant" (Mt 4, Z3)- La
üe entière de Don Bosco imite et prolonge, spécialement en
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faveur des jeunes, I'ardeur apostolique déployee par le Christ
dans sa üe publique. Son premier successeur Don Rua écrit :

<<Pas un de ses pæ, pæ une de ses paroles, pas une de ses

entreprises qui n'ait eu pour but le salut de la jeunesse... En
toute vérité, il n'eut rien d'autre à coeur que les âmesr, (cf. C.onst
21). Don Bosco lui-même affirmait : .<Si j'avais mis autant de soin
pour le salut de mon âme que j'en mets pour le bien des âmes,
je pourrais être certain de mon salutrr.s

- «La pour les pefits et les pauvresr, pour les jeunes
qui sont dans le besoin et pour les milieux populaires : «C-elui qui
accueille en mon nom un de ces petits enfants, c'est moi qu'il
accueille» (Mc 9, 37); «Iaissez les petits enfants venir à moi, ne
les en empêchez pas, mr c'est à leurs pareils qu'appartient le
Royaume de Dieu» (Mc 10, 14).

C'est la figure du Christ «Pasteru», qui est envoyé pour tous,
mais qui va à la recherche s$cialement des abandonnes et des
laissés pour compte, et qui se laisse attirer de manière privilégiee
par les <<petits» et par les .<pauwesrr.

C,omme Jésus, Don Bosm aussi se sent appelé vers les petits
et les pauwes, ven la jeunesse la plus déficiente. «Il suffit que
vous soyez jeunes, réSte+-il, pour que je vous aime beaucoup,
(Cnnst 14). Il invite à voir Jésus en ses jeunes : .<Traitons les
jeunes oomme nous traiterions Jésus-Christ lui-même si, enfant,
il habitait notre collègerr.6 C'est <<une charité pure et patiente, qui
s'oppose aux derx passions les plus communes et les plus terri-
bles, la concupiscence et l'irascibilité» :7 ce sont les deux écueils
que le Système préventif aide à éviter, en s'inspirant de la charité
du Christ.

- L'attitude du Bon Pasteur qui conquien par la douceur (la
bonté salésienne) et le don dc soi jusqu'à la croix (l'ascèse

MB Vlt\ 25û

MB X[V,U6-U7

D.VESPICNANI, Circoloi, patæ lllq p. 124
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quotidienne): «C'est moi qui suis le bon Pasteur. I-e bon Pasteur
donne sa üe pour ses brebis» (Jn 10, 11); «Prenez sur vous mon
joug et mettez-vous à mon école : je suis doux et humble de
ooeur»> (Mt 11, 29-30).Il y a ici un rappel de la bonté comme
caractéristique de notre esprit, qui va jusqu'à I'abnégation de soi.

Du Christ bon Pasteur, Jean Bosco, depuis le rêve des neuf
ans, a puisé le secret de la réussite éducative : <<Ce n'est pas avec
des coups, mais par la douceur et la charité, que tu dewas gagner
leur amitié...rrt Don C,eria rapporte ce beau témoignage d'une
personne après une rencontre avec Don Bosco : ..Je pensais :

Don Bmco est le portait üvant du Nazaréen : doux, bon, humble,
modeste. Oü, c'est ainsi que devait être Jésus".e

L'abnégation salésienne s'erçrime dans le don de soi, qui
comporte renonoement et mortification. «[,es épines (de la
pergola) représentent les affections sensibles, les sympathies ou
antipathies humaines qui détournent l'éducateur du wai but, le
blessent, I'arrêtent dans sa mission, I'empêchent d'avancen.ro

- Le üsir dc rassernbler ses disciples dans l'unité de la commu-
nion fratemelle et de rassembler tous les hommes dans l'unique
bercail : <<,Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés"
(Jn 13,34).

C'est le commandement nouveau que Jésus a donné aux

siens, le fruit de son sacrifîce rédempteur : que les hommes
apprennent à s'aimer, qu'ils construisent une seule famille, dans
I'unité du Père et du Fils : <<Père, qu'ils soient un, comme Toi et
moi nous sommes un» (Jn L7,21).

Les paroles de Don Bosm sont un echo de celles de Jésus :
«Pratiquons Ia charité entre nous, supportons les défauts des

autres, consolons-nous mutuellement. Encourageons-nors à faire
le bien, à nous aimer et à nous estimer comme des frères. Prions
afin que nous puissions tous former un seul ooeur et une seule

I uo,9.æ
9 ur frrt, ltc
10 aaw,s
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âme pour aimer et servir le Seigneurrr.ll I-e souci de la commu-
nion fraternelle, comme nous le verrons, est un trait qui dewa
caractériser particulièrement le supérieur salésien.r2

Viwe I'Evangile se traduit concrètement pour le salésien dans
le fait de viwe les attitudes que nous venons d'énumérer. Dans
ce style de vie à la suite de Jésus-Christ, le confrère trouve la
«perle précieuse" qui lui fait découwir dans les jeunes le Christ
Lui-même à servir, à assister, à aimer.

Nous comprenons, de cette manière, comment notre vocation
est une continuation de la mission du Christ, dans la prédication,
dans l'éducation, dans le travail pour sauver las jeunes. En
remontant continuellement à cette inspiration évangélique
fondamentale, c'est-àdire à la personne du Christ, nous retour-
nons à la source de la charité pastorale, nous arrivons au centre
de I'esprit salésien.

Notons enfin que les valeurs évangéliques qui inspirent notre
vie personnelle, communautaire, apostolique, ne sont pas seule-
ment une affirmation de notre identité; elles nous caractérisent
face aur autres institus religieu:r, non certes pour nous opposer
à eu+ mais au contraire pour une corrélation üvante, pour que
nous formions ensemble, dans la diversité des dons, l'unique
C-orps mptique du Christ.

S eigne ur Ié sus -C hrist,
tu es le modèle et la source
de notre charité pastorale,
Accorde-nous d'imtter, daru notre vie,

Il UA IX 356. C€s parolea de f,bn Bæco sont tirés d'une des instructions tenues par lui au cours
de la retraite donnée à Trafarello en 1868, Oa lira aussi .Sq.vqi^ do Dd b@ æ Fmias
misimaiæ (n' 13), Appendice aux Constitutions 1984, p. X4.
12 cr. co,st l2l. l?5. 16l. 176
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ton inconditionnelle donation
à la volonté salviftque du Père,

la solliciude amoureuse de ton action
de bon Pasteur en faveur dcs hommes,
spécialement des petits et des pauvres,

ton üsir de rassembler les disciples
daræ I'unité de la communion fratemelle.
Par la grâce dc ton Espril fais que ces valeun
évangéliques vivifunt notre vie spiriuelle
et ntre engagement apostolirytc. Amen
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ART. 12 UNION A DIEU

Quand il travaille au salut de la jeunessg le salésien fait l'expérience de

la paternité de Dieu et ravive continuellement en lui-même la dimension divine
de son activité : «Sans moin vous ne pouvez üen fainerr.l

Il entretient son union avec Dieu, conscient qutil faut prier sans oÊsser en

dialogue simple et cordial avec le Christ vivant et avec le Père qutil sent tout
pmche. Attentif à la présence de l'Esprit et faisant tout Par anlour de Dieu' il
devien$ comme Don Bæco, contemplatif dans l'action

I nÉS

Elle est élèbre pour not§, cette phrase où Don Rinaldi
définit notre esprit : <<une activité infatigable sanctifiée par la
prière et l'union à Dieu" (ct C-onst 95). Elle signifie que le
salésien aglt avec un véritable <<sel§ apostolique», avec la
conscience de la «dimension diüne de son actiüté». Il s'agit pour
lui de üwe le saoerdoae baptismal, en faisant de toute sa üe une

offrande à Dieu, en lui offrant le culte sPirituel, et en élébrant,
dans la fatigue quotidienne, la grande «liturgie de la vie» (Const
e5).

C-et article nous montre les trois Personnes diünes oÉrant
dans la üe du salésien :

- le Père, Créateur : de sa paternité et de sa miséricorde

envers les hommes, le salésien fait quotidiennement I'expérience;
- le Fils, Sauveur : il écoute sa Parole et dialogue au fond de

son coeur avec lui pour le salut des jeunes;

- I'Esprit, Sanctificateur, toujours présent dans la vie de I'Eglise
et dans le devenir de l'histoire : de lui, il tire l'énergie pour sa

fidélité et le soutien de son espérance (cf. C-onst 1), et la grâce

pour sa sanctification (cf. C-onst 25).

181



Le texte souligne chezle salésien trois aspects de I'union avec
Dieu :

- le besoin absolu qu'il a du Christ dans son travail apostolique;
- le dialogue simple et continuel qu'il entretient avec le père

dans le Christ;
- l'importance de viwe en présence de I'Esprit, accomplissant

toute chose piu amour de Dieu.

Il s'agit de la «dimension contemplative» qui, chez le salésien,
doit être si profonde qu'elle investit et imprègne toute son
actMté.

Pour comprendre la profondeur de cette particulière union
avec Dieu, il faut retourner à cette «grâce d'unité>> (CGS 127)
dont nous avons parlé à propos de notre vocation.I Cette grâce
n'est pas d'abord iituée dàns-les actiütés, pas davantage dans les
«pratiques de piété», mais dans I'intime de la personne, qu'elle
imprègne toute entière : avant même de se traduire en ..faiie, ou
en <.prier>>, elle est une..manière d'être spirituelle dynamique», en
tant qu'elle est la participation consciente à I'amour même de
Dieu à travers la donation de soi, dans la disponibilité pratique
à l'oeuwe du salut. Elle est une attitude intérieure de-charité,
tendue vers I'action apostolique, dans laquelle elre se concrétise,
se manifeste, grandit et se perfectionne. En ce sens, I'ardeur
apostolique est une expression d'intériorité spirituelle !

Il faut rappeler ici ce que dit le document sur ola dimension
contemplative de la üe religieuse» : <<La nature même de I'action
apostolique et bienfaisante contient sa propre richesse qui
alimente I'union avec Dieu; il taut en développer chaque jour la
conscience et I'approfondissement. En en prenant consiience, les
religierur sanctifieront tellement leurs actiütés qu'ils lqs transfor-
meront en source de communion avec Dieu, au service duquel ils
sont consacrés par un titre nouveau et spécial».z I.e, même

I Voir le oommeataire À tâ 6fructute générale du tede» et Eux art 2-3.
Z. ,y alyylry 

-utanflativa dda vita rcügùM,,Congrégarion pour les Religieux er les Insritub
aécolien, l9tQ no 6
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document souligne également que «la communauté religieuse est
en elle même une réalité théologale, objet de contemplation; elle
est, par sa nature, le lieu où I'expérience de Dieu doit pouvoir se

réaliser dans sa plénitude et se communiquer aux autresr,.3
Ainsi le salésien, soutenu par I'esprit de Don Bosco et par la

richesse évangélique de sa oommunauté, peut expérimenter en
toutes circonstances la dimension contemplative de sa üe et
grandir en elle. Saint François de Salqs a trà bien expliqué, dans
le "Traité de I'Amour de Dieu»r, <<l'extase de la üe et de l'actionr»
comme expression authentique de la charité pastorale de celui qui
se donne dans I'engagement quotidien, <<se surmontant luimême
et ses inclinations naturelles»r.a

L'arL 12 de la Règle veut nous expliquer certains aspects de
cette importante réalité.

Quand il travaille au salut dæ jeuneg le salésien sent qu'il a
besoin de Dieu

On indique au salésien la manière de goûter.<les profondeurs
de Dieu» (1 Cor 2, l0) dans toutes les situations de sa üe, dans
sa jeunesse comme à l'âge mûr, dans I'action oomme dans la
passiüté, à I'aube comme au déclin : c'est la compénétration
concrète entre action et contemplation, dans l'esprit du «da mihi
animasrr. Il est inüté à découwir et à raüver la ..dimension
diüne, de son actiüté.

Notons qu'il ne s'agit pas simplement du travail matériel ou
professionnel, déconnecté de la mission confiée à la communauté,
mais du travail quotidien accompli dans la volonté de Dieu. Dans
notre actiüté éducative, caritative, pastorale, nous sentons que
c'est Dieu qui nous envoie, c'est son Bprit qui nous guide : nous
sommes ses collaborateurs (cf. 1 Cor 3, 9); c'est Dieu que nous

J [bid., r't5
4 Ct Sr Frangoie de Sales, Traité dc l'onau de Diat,liwe 7, cbzp.7, Opaa nnia V, »-32
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servons dans le.s petis et dans les pauwes; c'est pour sa Gloire
et son Règne que nous travaillons.

Tandis que nous prenons conscience de cette présence de
Dieu, nous découwons la nécessité absolue de rester en lui. ..Sans

moi, nous dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire!" (Jn 15, 5).
Lancés oomme nous le sommes dans I'action pastorale parmi les
jeunes, avec un vif désir de leur être utiles ainsi qu'au monde,
nous ne pouvons pas ne pas réfléchir sur cette affirmation
précise, rappelée souvent dans I'Ecriture : .<Si le Seigneur ne bâtit
la maircn, en vain les maçons peinent... En vain tu avances ton
lever, tu retardes ton coucher, mangeant le pain des douleurs,
quand Lui comble son bien-aimé qui dort» (Ps 127, Bible de
Jénrsalem). Toute fatigue est vaine sans le Seigneur : «... Si bien
que ne compte ni celui qui plante, ni celui qui arrose, mais Dieu
qui fait pousser... Le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, c'est
vous>> (cf. 1 Cor 3,7-9).

h Règle nous inüte à faire «orpérience»> de Dieu, c'est-à-
dire non seulement à üwe une üe intérieure, spirituelle, mais à

constater et avoir conscience d'être en rapport avec Dieu dans le
quotidien.

I^a façon salésienne de üwe dans I'intimité de la présence de
Dieu est celle vécue par Don Bosco, dont <<l'expérience, de Dieu
a été intense et est enoore aujourd'hui un exemple pour nous.

Une telle elçérience nous ne oblige évidemment pas à un moule
uniforme : elle colore de manière différente la üe de chaque
salésien, prêtre ou coadjuteur ou membre de la Famille salé-
sienne.

C'est tout cela que signifie «raüver continuellement la
dimension divine de notre actiüté».

Iæ salésien dialogue avec Dieq avec slmplicité et de fagon
continue

[-a façon de dialoguer avec Dieu, pour le salésien, est decrite
par I'article en deux caractéristiquæ : elle est simple et continuc.
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Le salésien n'est pas un moine, mais un apôtre à I'actiüté
infatigable, un apôtre au milieu des petits et des pauwes; sa

prière est simple, sobre, composée des élémens essentiels,
appuyee sur la Parole de Dieu et sur les sacrements, et de façon
spéciale sur I'Eucharistie et sur la Réconciliation; il la prolonge
en un dynamisme généreux et joyeu:q de style jeune et confiant,
qui plaît à Dieu et qui plaît aur jeunes (cf. Const 86).

Un texte du premier projet des C-onstitutions de 1858, qui est
resté dans le texte officiel jusqu'en 1972, disait: <.[,a vie active à
laquelle se voue cette Congrégation fait que ses membres ne
peuvent avoir la facilité d'accomplir beaucoup de pratiques de
piété en oommun. Ils chercheront à y suppléer par le bon
exemple mutuel et par la parfaite observance des devoirs géné-
raux du chrétienrrs (soulignons ici I'adjectif «parflaite»).

Et pourtant la Règle, faisant écho à la parole de Jésus (cf. I*
18, 1), affirme que le salésien ressent I'exigence de ..prier sans

oesse)>. C'est le témoignage apporté par Don Piccollo à propos de
Don Bosco : «Il priait toujours. Chez lui, I'union avec Dieu était
continuellerr.6 Comment est-ce possible dans une üe si remplie
d'actiütés ?

Dans le texte des Constitutions de 1864, Don Bosco disait
déjà que le salésien, empêché de faire oraison mentale par un
ministère urgent, <g suppléera par plus un grand nombre d'orai-
sons jaculatoires et en orientant vers Dieu aves un coeur plus
charge d'amour les travaux qui le privent des exercices ordinaires
de piété".7

A y bien regarder, dans la üe du salésien oomme dans celle
de son Fondateur, prière et action sont prises dans un unique
mouvement du coeur; la prière passe naturellement dans I'action
et deüent «esprit de prière», et ainsi I'action se remplit de prière.
Pour le salésien, Dieu Père, le Christ et I'Esprit sont les grandes

5 ua v,s&
6 unx\vt
7 ua vtll æ4
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prâences de sa vie : dépassant les apparences, il les sent, il les
voit, il les renmntre partout et toujours. Il arrive ainsi que, même
durant le travail, une prière spontanée et informelle envahit son
ooeur et monte jusqu'à ses lèwes, en particulier sous la forme
d'oraisons jaculatoires, explicitement recommandées par Don
Bosco selon I'enseignement de saint François de Sales.s Ces
humbles appels sont, pour ainsi dire, la prière ..à fleur de lèvresr,
le..dialogue simple et cordial avec le Christ üvant et avec le Père
qu'il sent tout proche>», avec I'Esprit dont il perçoit la présence.

C'est I'action apostolique elle-même, comme on I'a dit, qui
provoque et alimente ce dialogue : elle conduit le salésien à
remercier Dieu des belles et bonnes choses qu'il voit, à demander
son aide devant la souffrance à laquelle il se heurte, à lui
demander sans tarder pardon pour le pe.ché qu'il rencontre, à le
supplier de soutenir et de rendre fécond son effort. Puisque la
charité est l'âme de tout apostolat, il s'ensuit que I'apostolat
deüent l'âme de la prière du salésien.

Ainsi I'union avec Dieu nous fait rester unis à notre Source,
elle maintient notre esprit et notre ooeur au niveau du ..m1stère»>

dans lequel norrs sommes engagés, et elle préüent le danger que
notre actiüté se transforme en activisme.

En faisant tout par amour de Dieu, le salésien devient contem-
plsüf dans ltaction

L'expression <<contemplatif dans I'action» pourrait faire penser
à une spiritualité non salésienne; et I'expression ..dans I'action,
semble réduire le champ de la mntemplation seulement à cenn
qui travaillento et en exclure les malades, les invalides... Mais
I'ajout <<comme Don Bosco>) nous aide à interpréter correctement
I'article dans I'optique salésienne.

En Don Bosco, la dynamique de la contemplation, tellement
intense qu'il fut déFrni «l'union à Diew», réside dans le ..da mihi

E c[ cos, sso
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animas, cetera tolle» vécu avec une cohérence absolue : c'est là
la voie praticable par tous les salésiens et les autres membres de
la Famille salésienne. Don Bosco était I'union à Dieu non
seulement dans les moments explicites de prière, mais parce qu'il
imprégnait habituellement chaque moment et chaque aspect de sa
üe quotidienne d'actions de grâce envers Dieu, de confiance
filiale en sa Proüdence, de dialogue intime avec Marie son
secours, Mère de I'Eglise et des jeunes.

Iæ salésien aussi "fait tout par amour de Dieu», c'est-à-dire
qu'il adopte la méthode d'une rectitude apostolique ügoureuse,
qui repousse la tentation de travailler pour soi-même, pour son
propre avantage, pour sa propre gloriole : <<tout par amour de
Dieu» et <<pour les âmes» ! Alors, I'action deüent un véritable
instrument de sanctification.

I-e Règle nous inüte à transformer notre existence en
attitude de foi qui fixe le regard et le coeur en Dietr, dans
I'adoration et la communion à son amour sauveur. C,est là
l'expression suprême de notre vocation : chercher constamment
à nous unir à Dieu, imitant Don Bosco qui <<n'eut rien d'autre à
coeur que les âmesr.e Nous pouvons comprendre pourquoi
I'Eglise dans son magistère rappelle aux religieux apôtres : <<En

ces temps de renouvellement apostolique, comme toujours dans
n'importe quel engagement missionnaire, la place priülégiee doit
être donnée à la contemplation de Dieu».Io La contemplation,
acte théologal de foi, d'espérance et de charité, deüent pour nous
<<l'acte le plus haut et le plus plénier de l'esprit, I'acte qui au-
jourd'hui enoore peut et doit hiérarchiser I'immense pyramide de
I'actiüté humainerr.l I

9 Cf. p. RUÂ Lrrtre du 24.t.1t94, cl" La. cbcoloi, p. l§
lo MR. t6
11 PAUL VL Allocution pour la cessiou de clôture du Concile, le 7 décembre 1965
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Seigneur lésus, tu as dit à tes disciples :
«Sans moi, vous ne pouvez rien faire».
Fécondc chaanc de nos acrtvilés
par le don d'une constante et vivante union
avec toi et avec le Père,

aftn que, devenant comme Don Bosco
tifs dans I'actior»,

naus trouvions daru un dialogte cordial et confrant
la force de tow accomplir pour ton amour
et dc penévérer jusqu'à la mort
darc le don total de now-mêmes
pour Ton Royaume.
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ART. 13 SENS DE UEGLISE

De notre anour pour le Christ naît inséparablement I'amour pour son
Eglise, peuple de Dieq centre dtunité et communion de toutes les forces qui
travaillent pour le Royaume-

Nous nous sentons partie vivante de PEgllse et cultivons eD nouli et dans
ncr Gommunautés une conscience ecclésiale reaouvelés Nous I'exprimons par
une fidélité ftliale au sucoesseur de Pierre et à son magistère, et la volonté de
vivne en communlon et collaboration avec les évequeg le clergÇ les religieux et
Ics laicg

Nous éduquons les Jeunes chrétlens à un sens authentlque de I'Eglise et
travalllons avec assiduité à sa cmissance- Don Bosco nous ré1Èæ : <.I-es

fstiguec quellcs qu'elles soienÇ sont bien peu de chæes quand il s'agit de
PEgtisc et de la papaut6J

I uav,sn

Dans le m),stère de I'Eglise, est présent et oÉrant le
m),stère même du Père qui aime, du Fils qui rachète, de I'Esprit
qui sanctifie. Du coeur de I'Eglise surgit un dynamisme pastoral
qui fait d'elle un sacrement d'unité : «Il a plu à Dieu d'appeler
les hommes à participer à sa üe non pas seulement de façon
indiüduelle sans aucun lien les uns avec les autres, mais de les
constituer en un peuple dans lequel ses enfants, qui étaient
dispersés, seraient rassemblés dans I'unité".I Il fait d'elle aussi le
«sacrement universel de salut, qui manifeste et actualise tout à la
fois le m)§tère de I'amour de Dieu pour I'homme)>.2

Ces vérités concernent sans aucun doute I'Eglise universelle :

par sa nature sacramentelle, elle est signe et instrument efficace
de salut; elle réalise une tâche de communion entre les diverses
vocations, charismes et ministères; par sa mission elle agit dans le
monde. Mais cela oonserne aussi les Eglise.s particulières, et con-
crètemenl les Eglises locales dans lesquelles nous sommes insérés.

I eo,z
2 cs cs ; d. LG,8

189



Une des caractéristiques de I'esprit salésien est précisément
ætte «dimeræion ecclésialo» que la Mère et Auxiliatrice de I'Eglise
a transmise à Don Bosco et à son Institut pour un service
qualifié.

L article que nous avons à examiner dit que le salésien aime
I'Eglise, qu'il travaille pour sa croissance, qu'il éduque les jeunes
à I'aimer. Beaucoup de ces attitudes sont valables pour tout
chrétien; mais la Règle insiste sur une orientation particulière de
I'amour du salâien pour I'Eglise : il est spécialement attentif à
son unité et à sa croissance («centre d'unitérr, ..communion de
toutes les forces», <<volonté de viwe en communion"); Ie pro-
blème de I'unité est aujourd'hui plus que jamais, de grande
actualité.

C.et article doit être mis en relation avec I'art. 6 qui parlait
de «la Société salésienne dans I'Eglise)» : on y decrivait les
engagements, on présente ici le style ou l'esprit avec lequel le
salésien travaille dans l'Eglise et pour I'Eglise.

Iæ sal6ien aime ltEglise paræ qutil aime le Christ

Notn avons reçu de notre Fondateur une sensibilité particu-
lière pour cet aspect de I'Eglise qui est sa capacité de construire
.d'unité et la communion de toutes les forces qui travaillent pour
le Royaume».

L'Eglise est vue oomme Peuple de Dieu, mptère de ..commu-
nion» de tous ses membres, communion active, centre dynamique
mis au service de I'unité entre toutes les forces (les hommes de
bonne volonté) qui dans le monde travaillent silencieusement
pour le bien de leurs frères. C'est là la vision de foi qui soutient
le salésien dans son amour pour l'Eglise. C'est la doctrine elle-
même de Vatican II sur I'Eglise sacrement de salut : "[,e peuple
messianique, bien qu'il ne comprenne pas enoore effectivement
I'universalité des hommes..., constitue cependant pour tout
I'ensemble du genre humain le germe le plus fort d'unité, d'espé-
rance et de salul.. Etabli par le Christ pour oommunier à la üe,
à la charité et à Ia vérité, il est entre ses mains I'instrument de la
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rédemption de tous les hommes... L'ensemble de ceu"x qui
regardent avec la foi vers Jésus auteur du salut, principe d'unité
et de pai:q Dieu les a appeles, il en a fait I'Eglise, pour qu'elle
soit, aux yeux de tous et de chacun, la sacrement visible de cette
unité salutaire».3

Mais la raison profonde pour laquelle nous aimons I'Eglise,
c'est qu'elle a êtê voulue et aimée par le Christ Sauveur : Lui,
I'Homme-Dieu, résume en lui toutes les créatures et les ramène
au Père (cf. Rom 8,21). Pour sauver I'homme, le Christ I'incor-
pore à lui en le faisant Eglise, et celle-ci deüent donc une
communion ..humano-divine» et en même temps un <<sacrement

de salut» pour I'humanité.
Tout le premier paragraphe de I'article est l'écho de I'appel

que le Pape fean-Paul tr adresse au religieru et au( religieuses :

,rQue par tout ce que vou; faites, et surtout par tout oe que vour
êtes, soit proclamée et affirmée à nouveau cette vérité que 'le
Christ a aimé I'Eglise et s'est liwé pour elle', vérité qui est à la
base de toute l'économie de la rédemption. Et que du Christ,
rédempteur du morüe, jaillisse la source inépuisable dc vote amour
pour I'Egliserr.a

Le salésien exprime son amour plur I'Eglisç dans Ia «lidélité
filiale au sucoesseur de Pieme» et dans la cnmmunion et la
collaboration <<avsc les évQues, le clergT les religieux et les
laics>>

Nous nous sentons partie üvante de I'Eglise : nous sommes,
en effet, une réponse concrète à ses nécessités; c'est pour enrichir
I'Eglise que Dieu, de temps en temps, fait surgir des hommes et
des femmes qui suivent le Christ en I'imitant de plus prà.s

3

4
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C'est I'Eglise qui a discerné et reconnu notre charisme
comme une réponse à des urgences précises de notre époque,
oomme un remède à des maux déterminés ou à un üde qui
devenait sensible, oomme un don nouveau fait à tout le peuple
de Dieu

C'est pourquoi les C-onstitutior§, en se référant au C-oncile,

nous disent qu'il faut «cultiver en nous et dans nos oommunautés
une conscience ecclésiale rénovée».6 [a traduction mncrète d'une
telle conscience ecclésiale et de notre amour pour I'Eglise (pour
I'Eglise universelle comme pour I'Eglise particulière qui est à
Turin, ou à Buenos Aires, ou à Paris, ou à Bnuelles...) est

précisee par ce second paragraphe de I'article en deu< comporte-
ments pratiques : la fidélité au Pape et la collaboration avec les

Eglis€s particulières.

a. La «fidélüé filiale au successeur de Hene et à son magts-

tèro».

C'est une de nos caractéristiques. Toute la vie de Don Bosco
et notre tradition I'attestenl Il suffit de penser à quelques-unes
des nombreuses expressions de Don Bosco à cet égard.7 ..Quand
le Pape now manifeste un désir, qu'il soit pour nous un ordrerr.s
...Ie suis vlaiment indigné, eut-il à dire en une certaine circons-
tance, du peu de cas que certains écrivains font du Pape... Nous
devons norls serrer autour de lui...rr.e

En présentant sa nouvelle Société, Don Bosco affirmait que
«le but fondamental de la Congrégation, dà le début, fut
constamment de soutenir et de défendre I'autorité du Chef
suprême de I'Eglise dans la classe moins aisee de la société, et
particulièrement auprès de la jeunesse en périlrr.lo

G- rc,2 5 I lll& l4b : nD, 14

Voir E VIGANO, Næe fdâité an tuæu de Ptarc, ACG n'315 (1985).

ùtD V,573; cf. Y &74

c,-MBV,5n
.Rialsloao da Pta fuiaà ü S. Fratæ ü tu nd 23 tmaio 1E74,, ia OE vol XXV p. 3t0.
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Le salésien est convaincu que le Pape et les évêques ont reçu
du Christ le mandat de conduire son Eglise et de la maintenir
dans la cohésion de toutes ses forces.ll De I'unité du Collège
épiscopal et de toute I'Eglise, le Successeur de Pierre est le signe

visible et I'instrument actif : pour lui, donc, notre coeur et notre
action nourrissent une <,fidélité filiale". Don Bosco a été, pour les

Papes qu'il a oonnus, un serviteur extrêmement attentif et dévoué,
et les Papes le lui ont rendu.

Le salésien aime le Pape et ne cache pas son affection pour
lui. Il sait instiller dans les jeunes cet amour et les rendre
attentifs à son magistère, certain de leur donner ainsi un point
sûr de référence dans la recherche de la vénté. Uart. 125

précisera davantage enoore nos attitudes envers le Successeur de

Pierre.

b. oCommunion et collaboration avec les évêques, le clergé,

les religiau et les laibs».

L'art. I parlera amplement de notre solidarité avec les

évêques et le clerge des Eglises locales, en montrant comment
notre mission s'insère dans la pastorale des Eglises particulières.
Ici, on souligne la volonté active de viwe une réelle communion
et collaboration avec l'évêque et son clerge.

L'allusion aux «religieu») oolrespnd à I'attitude et à l'ensei-
gnement de Don Bosco. II suffit de citer le dixième des souvenirs
qu'il a laissés atx premiers missionnaires : <.Aimez, uaignel
respectez les autres Ordres religierx et parlez-en toujours en
bienrr.l2 Notre solidarité proüent aussi de la conüction que les

familles religieuses sont des forces üves de l'Eglise et qu'il faut
travailler avec elles dans I'unité et la charité, refusant toute
jalousie et tout complexe de superiorité.

12
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Quant aux <<lai'cs» et à notre communion et collaboration avec
et»q remarquons oomment, dans le monde salésien, I'attention à

cette réalité va en s'amplifiant, en correspondance avec la
réflexion que I'Eglise a êté amenée à faire sur la valeur du
.<laijcatr».13 De nombreur lai'cs sont associô à notre travail (cf.
C.onst 29), mais dans tous les cas, le salésien se trouve immerge
dans une réalité dans laquelle il faut que croisse la préoccupation
pour le C.orps mptique; il est appelé à animer la communauté
éducative et pastorale, jusqu'à Ia faire devenir <<une expérience
d'Fglise, revélatrice du dessein de Dieu" (C.onst 47). Comme
orperts de communion et collaboration (tels derrrions-nous être !),
notre contact avec les lai'cs peut avoir une valeur prophétique, si

nous devenons des signes de Dieu, lisibles, crédibles, capables de
jeter des ponts d'échange, professionnellement qualifiés mais
surtout porteurs du véritable <<esprit salésienrr.ra

Iæ salésien travaille pour Ia cnoissance de l'Fglise et y éduque
les jeunes

Nous sommes des hommes de I'Eglise, des apôtres qui
nourrissent un <<sensus Ecclesiae» üvant; nous sommes les gérants
d'oewres qui nor.rs sont confiées par I'Eglise et que nous animons
en son nom.ls

L: C.ongrégation ne üt pas repliee sur elle-même, mais elle
crée des liens nouveaux dans I'Eglise et se préoccupe de les faire
grandir dans la charité : ..Par la pratique d'une charité sincère,
nous cherchons à grandir en toute chose en norui élevant vers
C-elui qui est la Tête, le Christ, dont le C.orps tout entier, gràce
à tous les ligaments qui le desservent, o@re sa croissanoe pour
s'édifier lui-même dans la charité" (Eph 4, 15-16).

13 C{. E VIGANO, lz prnoUn à. laîc dæ b Fmillc stâiæ, daI6 ACG n" 3r7 (19t6).

t4 Voir le commentaire de f8rt 47.

15 cf. Æ,8
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En particulier, nous nous sentons appelés, dans I'Eglise, à

construire la communion entre ces forces qui travaillent pour le
salut de la jeunesse.

Ia Règle rappelle ici I'un des devoirs importants de notre
tâche d'éducateurs z «nou.s éùtquoru les jeunes chrétiens à un sens

authentQue de l'Eglise». Nous les éduquons à voir dans I'Eglise le
«Corps du Christ" et le <<Peuple de Dieurr, la communion de
toutes les forces qui travaillent pour le salut, et leur centre
d'unité et d'animation. C'est pourquoi nous soutenons la vocation
baptismale des lai'cs et toutes les vocations specifiques. Dans ce
but, nous nous efforçons de réaliser dans nos communautés
pastorales et éducatives une véritable expérience d'Eglise : I'art.
35 expüquera mieux notre responsabilité en oe domaine; et l'art.
125 soulignera que nous devons éduquer les jeunes à accueillir les

enseignements du Pape.
C-e n'est pas une tâche facile : I'objectif d'intensifier le

dialogue entre les jeunes et I'Eglise semble, dans certains pa,,s,

être particulièrement difficile; en [ait,l'Eglise souffre beaucoup du
fait que de nombrerur jeunes sont indifférents, non intéressés au
problème de Dieu, et même athé6, non croyants et en opposi-
tion avec elle. D'autres voudraient que l'Eglise s'adapte à leur
esprit, qu'elle deüenne plus large et plus conciliante : ils oublient
que I'Eglise est jugee par la Parole de Dieu. D'autres encore
affirment adhérer au Christ, mais pas à I'Eglise. C'est dans tout
ce contexte que, par le témoignage de notre amour, nous devons
annonoer et faire aimer le mystère de I'Eglise.

Avec les jeunes non chrétiens, notre attitude veillera à

toujours respecter les cultures et les religions, mais I'amour pour
l'Eglise du Christ et pour la vérité ne pourra subir de compromis.
Même dans les pays non+hrétiens nous derrrons savoir témoigner
que I'Eglise est Mère, pleine de bonté pour tous, et qu'elle
possède le plus grand trésor et la vérité suprême, Jésus le
Seigneur.

La phrase de Don Bosco, plaée en conclusion de tout
l'article, est une belle synthèse qui exprime I'intensité de notre
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engagement à construire I'Eglise et à nous mettre au service du
Successeur de Pierre : .<Les fatigues, quelles qu'elles soient, sont
bien peu de chose quand il s'agit de l'Eglise et de la papauté».r6

O Père,
Tu as voulu faire de I'Eglise
le Peuple dc lAlliance nouvelle,
centre d'unité et de communian
de toutes les forces qui travaillent
pour le salut darc le ClüisL

Commc ton Fils fait hornme a aimé l'Eglise
et s'est donné pour Elle,

fais ryc nous aussi nars I'aimioru
comme ses membres vivants,
darc I'unité loyale avec le Pape et les évêques

et darc la pleine docilité
à leur erueignement et à leun directives
en æprimant rntre lidélité à leur magistère.

Erceigne-nous comment éduquer nos jeunes
à un sens authentiquc de l'Eglise,
et comment orienter ven Elle
ceux qui cherclrcnt encore la vérité.

Par le Claist notre Seignew.

16 uav,m
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ART. T4 PREDILECTION POUR LES JEUNES

Notre væatlon est marquée par un don spécial de Dieu5 la pr6ilection
pour les je.unes : «Il suf[rt que vous soyez jeuneg pour que Je vous aime
lrcaucoupr».r Cet amour, expression de la charité pastoralg donne son sens à
toute notrp vie.

Pour leur bien, nous of,hons avec généræité notre temtrq n6 talents et
notre senté : <<Pour vous jtétudlg pour vous je lravaille pour yous Je v§ pour
vous je suis dis@ à donner jusqutà ma üo».n

I^ »E 'l Giame hat+eÀtro», Turin l8{?, 9.'t (OE üa WI).z D. RUFFINq {taua dd'Orarqiô,,{Cs ll0, cahier 5, p.10.

I^a vocation salésienne est marquée par un don special de
Dieu, qui porte à aimer les jeunes avec prédilection. Cet amour
de prédilection, qui imprègne toute la façon de penser et d'agir
du salésien, met en lui une empreinte speciale qui n'est pas

seulement le fruit de qualités et d'incünations naturelles, mais est
une expression de la charité pastorale. Pris d'un zèle ardent pour
le bien des jeunes, la salésien durant toute sa üe ne cesse pas de
nourrir en lui une attitude de sympathie, une volonté de rencon-
tre et de présence, un intérêt continuel pour connaître les jeunes
et les aider à atteindre leur plein développement personnel.

Le salésien puise cette prédilection dans I'amour même que
le Christ témoigne envers les enfants et les jeunes:
- <.I-aissez venir à moi les enfants» (Mt 19, 14), dit Jésus aux

apôtres, qui d'une façon un peu expéditive voulaient le défendre
du dérangement provoqué par les enfants;
- et dans la conversation avec le jeune homme qui demande ce

qu'il doit faire pour avoir la üe éternelle, l'évangéliste fait
remarquer: <<Iésus fixa son regard sur lui, I'aima et lui dit...» (Mc,
10, 20);
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- suggestives sont également les résurrections de trois jeunes :

celle de la fille de Jaiïe (I-c & 49-56), celle du fils de la veuve de
Naim (I-c 7, ll-17) et celle de Lazare (Jn 11) : l'émotion de
Jésus et ses interventions miraculeuses manifestent bien son
amour.

Parlant de la jeunesse, le Pape Jean-Paul [I parle d'une
periode de I'expérience humaine d'une singulière richesse :

richesse de decouwir et en même temps de programmer, de
choisir, de prévoir et d'assumer de manière autonome ces premiè-
res décisions qui auront dans la suite une telle importance
personnelle et sociale. La jeunesse est un âge intense et délicat
<<dont dépendent I'achèvement de ce millénaire et le commenoe-
ment du suivantrr.l

I-e Malin et tous ses adeptes s'intéressent à la jeunesse pour
en gâcher la üe. Mais la jeunesse tient à ooeur à I'Eglise, comme
elle tient à coeur au Christ. Elle tient à coeur à Marie, elle qui
a été jeune, a vécu parmi les jeunes, a travaillé pour les jeunes,
et main-tenant, au ciel, mntinue à comprendre leurs besoins et
à répondre à leun demandes. Dans le rêve des neuf ans, le guide
(Jésus bon Pasteur) dit à Jean Bosco : <de te donnerai la maîtres-
se...»>.2

Pour approcher les jeunes, il faut les aimer. Rappelons
encore une fois ce que Jean Bosco encore enfant disait à sa

mère : «Si j'étais prêtre..., je m'approcherais des enfants, je les
appellerais autour de moi, je voudrais lss aimer et me faire aimer
d'eux, leur dire de bonnes paroles, leur donner de bons conseils
et me consacrer tout entier à leur salut éternel".3

Cette «prédilection" lui dilata le coeur et fit de lui un être
<(tout pour les jeunes», comme nous le trouvons exprimé dans le

JEAN-PAUL t[ lættre .A taz.s læ jm ù nada 1985, cf. D. 3 er 16.

cL MB 1,, tu
MBT,ZI

I
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Prologue qu'il avait écrit pour lqs C-onstitutions de la Société de

Saint François de Sales.a

Lc salésien reçoit de Dieu le don d'aimer les jeunes avec
prédilection

I-e jeune a besoin de ..quelqu'un à qui s'adresser avec

confiance, quelqu'un à qui confier ses questions essentielles,
quelqu'un de qui il puisse attendre une réponse valablerr.s

Jésus-Christ, le modèle parfait, nous indique oomment être
disponibles, ouverts, bienveillants, accessibles.

Il e.st la racine et la source de la charité pastorale qui, chez
le salésien, s'exprime dans I'amour de «prédilection» pour les
jeunes. La prédilection radicale de Don Bosco pour les jeunes ne
s'explique pas sans Jésus-Chrisl.. C'est là un don initial venu
d'En-Haut, c'est là le «charisme premien, de Don Bosco (du
salésien), sa <<supervocationrr.6

Parlant de la «prédilection pour les jeunesrr, Don Albera
affirme: ..Il ne suffit pas de rssentir pour eux une certaine
attraction naturelle, il faut waiment les aimer de préférence.
C-ette prédilection, à son point de départ, est un des dons de
Dieu"... «Cette prédilection est la vocation salésienne elle-mêmer.1

[æ Recteur Majeur Don E. VIGA]IO ajoute : "La Famille
salésienne est née de I'amour de Don Bosco pour la jeunesse. Un
amour de prédilection qui a pénétré et développé ses inclinations
et ses dons naturels, mais qui était radicalement un don spécial
de Dieu en nte d'un dessein de salut à notre époque modernerr.s

4 C|. .Cætiuzioti ddlÂ Sæiaà ü Son Frqæoü Sulae lEs&lt?5, a cura di F. MOTTC), p. 58{l
5 fEel-peUL U, lrüre ,A r4,rc b pêoa d. Yùdle, Jeudi Sairr 1985, n' 4
6 Cf. e vIGANo, L proia étudf satâÈa,, ACS t" D0 (197s) p. 161?.
7 O. efsERÀ Letrera del l&10.1920, La. <ùùi, p.372
I ecs n'æo (l9s), p. 15
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Aprà avoir fixé le regard sur Jésus, nous pouvons oompren-
dre Don Bosco, en qui la prédilection pastorale envers les
adolescents et les jeunes apparaissait comme une espèce de
passion. Il avait conscience de devoir être un signe de I'amour :
«I-e Seigneur m'a envoye pour les jeunesrr.e <<Ma vie est oonsa-
crée au bien de la jeunesserr.lo ..Ie n'ai pas d'autre but que de
procurer votre avantage moral, intellectuel et physique... Vous
êtes l'unique et continuelle pensée de mon esprit".ll «Vous êtes
I'objet de mes pensées et de mes sollicitudesrr.l2 ..Ma üe, c'est
précisément d'être avec vors»>.l3 ..Mes chers jeunes gens, je vous
aime de tout mon ooeur, et il suffit que vour soyez jeune.s pour
que je vous aime beaucoup... Difficilement vous pourrez trouver
quelqu'un qui plus que moi yep5 aimê en Jesus-Christ et qui
désire votre rnai bonheun.la <<Vous êtes...les maîtres de mon
cæurrr.ls <<I:issez-moi vous le dire et que penionne ne s'en
offense, vots êtes tous des voleurs; je le dis et je le répète, vous
û'avez tout pris... A présent votre lettre signee par 200 mains
amies et trà chères a pris possession de tout se coeur, auquel il
n'est plus rien resté, si ce n'est un vif désir de vous aimer dans
Ie Seigneur, de vous faire du bien, de sauver votre âme à tousrr.r6
<<Mes trà chers fils en Jésus-Chris! de prà ou de loin je pense
toujours à vous. Je n'ai gu'un seul désir, celui de vous voir
heureux dans ce monde et dans l'éternitérr.l7 ..C'est le langage de
quelqu'un qui vous aime avec tendresse dans le Christ Jésusrr.r8

C-es paroles et tant d'autres expressions révèlent I'amour qui
poussait Don Bosco à se donner aux jeunes, un amour qui trouve

9 Mav\»t
10 Mo, p. 163 (D. Boeco à 18 Marquiee Barolo)
,1 üB vtt,503
12 flp;r*t-io,vol I! p.36r
13 uB w, ov

'd f. ecco, dt Gioyaæ ÈMtro, Prologo (oE u, 187)

15 e$oa-i",vol II, p. ii6l
16 apitwirr,rcl tr[ p.5
17 læ. a" norr. lO nai ftt4 ; c.f. Appendice Constitutions 198,4, p.243
lE lbid-
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sa souroe dans I'imitation du geste du Seigneur : <<Fixant sur lui
son regard, Jésus I'aima» (Mc 10, 20). On peut dire qu'au début
de tout le mouvement salésien, il y a un <(cuore oratoriano», c'est-
àdire un prêtre de I'Eglise de Turin possédé par une irrésistible
passion apostolique pour les jeunes pauwe.s et abandonnés.
«L'énergie unifiante de notre Famille doit être recherchée dans
ce type d'amour sacerdotal qui a caractérisé Don Bosco, amour
marqué par une passion dévorante pour I'apostolat parmi les
jeunes...rr.le

C.et amour de predilection, <<expression de la charité pasto-
rale», dont nous parlent le.s Constitutions, n'est pas quelque chose
de superficiel; c'est une réalité qui caractérise tout l'être et tout
l'agir du salésien, le qualifie en le marquant comme d'un sceau
qui est une sorte de «caractère nouveau>, qü fait de lui un ami
«accessible» aux jeunes.

Ecrivant aux prêtres, Jean-Paul tr explique ainsi cette qualité:
«I-a capacité d'être accessible à l'égard des jeunes signifie non
seulement facilité de mntact avec eux, à l'église et endehors,
partout où les jeunes se sentent attirés conformément aux saines
caractéristiques de leur âge (je pense ici, par exemple, au tou-
risme, au sport, comme en général à la sphère des intérês
culturels). Mais ce fait d'être accessible oomme Jésus-Christ nous
en a donné I'exemple, consiste en quelque chose de plus. Læ
prêtre, non seulement par sa préparation ministérielle, mais aussi
par les compétences acquises dans les sciences de l'éducation, doit
inspirer confiance arur jeunes, devenant le confident de leurs
problèmes fondamentaurq des questions qui mncernent leur vie
spirituelle, de leurs interrogations de consciencerr.r

Ceci vaut pour tout salôien.
Il faut intensifier cet amour de prédilection pour les jeunes,

ce qui n'implique nullement.rl'exclusion» des autres, car la charité
n'a pas de limites : .<Cet amour jaillit de la façon particulière de

19 CL E vIGANO, IzFaniüe atàsana,ACS3{{ (19û2I pp. tZ2l,D-
20 Jnex-pluLtL, Lûe anx pêtrs cil- n" 1
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prendre à coeur ce qu'est la jeunesse dans la üe de I'homme...
De la manière dont se üt la jeunesse dépend dans une large
mesure le futurrr.2l

Pour le bien des jeuneq Ie salésien oflre son temps, ses dons, sa

santé

I-e deuxième paragraphe de I'article nous dit comment se

manifeste concrètement la prédilection pour la jeunesse. Pris par

la profonde passion pour le bien des jeunes, le salésien offre
généreusement pour eux son temp§, ses dons et sa santé, et
con§erve toujours une attitude de sympathie, une présence

constante (assistance) et un intérêt continuel pour les connaître
et se faire aimer d'eux

Ici également, I'exemple vient de Don Bosco, selon ces

paroles que les Constitutions nous ont rappelées dès le premier
article : .<.I'ai promis à Dieu que ma üe, jusqu'à son dernier
souffle, serait pour mes pauvres garçonsr.z

Don Bosco avait formulé cette promesse depuis longtemps et
I'avait redite à l'occasion speciale de sa guérison miraculeuse lors
d'une grave maladie : «Dieu m'a accordé la üe grâce à vos
prières; c'st pourquoi la gratitude veut que je la dépense toute
entière pour votre avantage spirituel et temporel. C'est ce que je
promets de faire tant que le Seigneur me laissera sur cette
terrerr.B Il le répetait souvent : <.Soyez sûrs que tout ce que je
suis, je le suis pour vous, jour et nuit, matin et soir, à n'importe
quel momenb.z4 Déjà avancé en âge, il parlera de <<ce pauvre

üeillard qui a consumé toute sa üe pour ses chers garçonsr.I

2t Ibid- no 6
2 ua xuII,25s
23 ua uu tn
21 Mn vtt, 503

É l*, * nn* du l0 nai l8t{ ; cf. Appendice Corstitutioas l9t/, p.252
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Partant de cet exemple patemel, I'article indique les attitudes
intérieures et extérieures que doit assumer le salésien.

«Le Seigneur m'a envoye pour les jeunes, c'est pourquoi je
dois me limiter dans les autres choses et conserver ma santé pour
eux.. Nous devons avoir pour but premier le salut de la jeunesse,

et n'est pas bonne toute occupation qui nous détourne de celle-
làrr.6 Comme l'écrit Don L. Ricceri, Don Bosm réalisa sa voca-
tion en faveur des jeunes <<en évitant tout obstacle mais aussi en
laissant tomber toute chose, même bonne, qui pût entraver
quelque peu sa réalisation".u Et Don E. Vigano affirme : ..Nous
sommes parmi les jeunes parce que Dieu nous y a envoyés... Ia
patrie de notre mission, c'est la jeunesse besogneuserræ.

Cet amour de prédilection, enfin, conduit à s'intéresser de
façon continue et approfondie à la connaissance personnelle des
jeunes et à celle de ce phénomène culturel qubn appelle au-
jourd'hui la «condition des jeunesrr. <<Il nous est nécessaire
d'écouter avec intérêt cette voix du monde des jeunes et d'en
tenir compte dans le dialogue éducatif et pastoral de l'évangélisa-
tio»»>».æ

Nous te remercions, ô Père,
d'avoir comblé le coeur dc Don Bosco
de la prédilecrton pour les jeuncs :
«Il sufftt que vous soyez jeuncs, leur disait-ü
pour quÊ je vous aime beaucoup».

Enrichis du même don de bonté
le coeur de chaque salésie4
et fais-nous découvir dans tous les jeuncs
la présence de lésus,

MBXTV,N
Cf. lC§ n" M (t9't6\ p.3t

Cf.lCS n" 295 (19t0) p.26

CL ACS t" B0 (1978\ p. 2l

26

27

æ

æ
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afrn que nous soyorut aujoun prêts
comme notre Fondateur,
à offrir pour eux notre temps
nos doru et notre santé,
jusqu'au don total de noffe vie.
«Pour vous j'éfiüie, pour vous je tavaille,
pour voutt je suis disposé à doruer
jusqu'à ma vie».
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ART. 15 <dMOREÿOI'&LZÀ SALESIANA»

Envoyé aux jeuaes par Dieu qui est <<tout amouD»,' le salésien est ouyeÉ
et cordial, pÉt à faire le premier pas yers eux et à les accueillir toujours avec
bontÇ rcsp et patiencr.

Son aflection est celle dt* pèrq d'un hère et dtun ami, capable de
susciter une éponse d'amitié : Cest la bonté afiectueuse Q,amorcvolezza) tant
recommandée par llon Bæco.

Sa chasteté et sotr Quilibre prédlspæent son oæur à la paternité
spirituelle et laissent tramparaître en lui ltamour pr{venant de Dieu
1 OS, koririo ü diwiotp ùa nisioqdb ü ùo,Tltit 1847, p. 8l (OE II, f5f)

L'arL 15 se relie au précédent («Prédilection pour les
jeunes") et au suivant («Esprit de famille»). Il est une explication
de : comment être «signes et porteurs de I'amour de Dieu pour
les jeuns» (C.onst 2). Il préseîte l'«amorevoleza salésienna» qui
naît de la <<paternité spirituelle» et du message caractéristique de
pureté et de chasteté, et est toute orientée vers la formation des
jeunes à I'amour.

En introduisant ce thème, le CGS affirme : <(f-€ salésien
demande au Saint Bprit le 'don de sympathie', d'une sympathie
qui s'inspire de la douceur du coeur du Christ".l

L'article répète que l'initiative d'envoyer le salésien aux
jeunes üent de Dieu, qui est <<tout amour». I-a raison profonde
en est que, si le garçon ne fait pas l'expérience de I'amour à son
âge, s'il ne üt pas dans un milieu où on l'aime, sa croissance est
compromise>>2.[-a force transformatrice de I'amour passe à travers
l'amorevolez.ta dæ éducateurs, et les salésiens la manifestent

I ccs, roo
2 Sur la néceseité de faire ttryérience de l'amour pour graadir dam la foi voici le rémoignage
dâugustin, uo jeune qui, aprà dec eryériencea n@tiveC reBconùa les catésiens à Arese (Milatr) et
Eourut à 16 ene Il écrivi( en forme de prière : "Ilr diseot que I'anour est une prewe de ton
exicænce; c'est peut-ere pour cela que je ae dai pas rencontsé : je n'ai jamais été aimé de fagon à
cenür la préseace. Seigneur, fais-moi rerconûer un amour qui me poræ vetË toi, uB amour sinère,
désintéreseé, fidèle et géoéreul qui soit ua peu rol ioage» (tll Yagfu æcotb Bæboo, Aræ
tn4, p.79).
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grâce à la pureté que Don Bosco recommandait : un amour
limpide, profond, equilibré et fort.

Etre signes de I'amour de Dieu pour les jeunes requiert cette
transparence (ascàe) et la présence de Dieu en nous (mptique).

Iæ salésien est accueillant

Aprà avoir noté Ia source divine de toute bonté, le texte
oommence par présenter quelques attitudes du salâsien ..envoyé
aux jeunesrr.

Le salésien 6t <<ouvert... prêt à accucillin, : il n'est pas

renfermé sur lui-même, mais il est «homme de relations». On ne
saurait imaginer un apôtre qui ait des comportements d'ermite; le
salésien assume les attitudes qui favorisent le contact : ouverture,
cordiaüté, respect et patience, volonté de faire le premier pas,

accueil; en somme, il est capable de créer sympathie et amitié.
Don Bosco recommandait aux siens : ..Cherche à te faire

aimen.3 <<Fais en sorte que tous ceu( à qui tu parles deüennent
tes amis>>, disait-il à Don Bonetti.a Ecrivant à Don Cagliero, il
affirmait : <.L'esprit salésien que nous voulons introduire dans nos
maisons d'Amérique est... charité, patience, douceur, jamais de
reproches humiliants, jamais de châtiments, faire du bien à qui on
peut, du mal à personne. Ceci vaut pour les salésiens entre eux,
et dans leurs rapports avec les élèves et avec d'autres, de I'exté-
rieur ou internes».s

«Ouvert et cordiab,le salésien est «prêt à faire le premier pas,
vers celui qui est timide et craintif, vers celui qu'un sens exagéré
du respect tient muet ou lointain; il est prêt à supprimer les
distances, à s'approcher avec sympathie, à ,.descendre de son
estrade», à se faire petit avec les petits. Don Bosco ne cessait de
recommander ces qualités. Et quand c'6t I'autre (le jeune) qui

MB rL t047

Epitulob II, aU

Ct kule de Don Bæco à f,bn Caglierc, 6.8.18&5, Epùtolob lV,3æ

3

4

t
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s'approche, il faut <<toujours» I'accueillir, lui ouwir sa porte et son
ooeur, l'écouter, entrer dans ses intérêts : ..Que le supérieur se

fasse tout à tous, qu'il soit toujours prêt à écouter les problèmes
ou les plaintes des garçons... Qu'il soit tout ooeur pour rechercher
le bien spirituel et temporel de ceux que la Proüdence lui a

confiésrr.6
Et tout cel4 en mettant s$cialement en jeu trois attitudes

de fond : la «bont6» qui veut le bien de I'autre, le «respecb» qui
refuse de I'accaparer et reconnaît sa dignité personnelle unique
audelà de ses défauts, et la «patienca» qui n'est autre que la
force d'aimer avec constance et persévérance. <.I-a charité est
patiente et longanime», dit saint Paul.7

C-et ensemble de qualités extérieures qui mmposent I'accueil
salésien et qualifient ses rapports avec tous et spécialement avec
les jeunes, mrrespond à ce que Don Bosco appelait la "familia-
rité». Ce n'est pas encore I'amorevoleu4 qui indique plutôt une
attitude intérieure, un comportement du ooeur. Mais il est clair
que les deux réalités sont étroitement liées et se correspondent.
Don Bosco lui-même écrit : <<Sans familiarité, I'affection n'arrive
pas à s'expri-merrr.E

Iæ salésien est afrectueux Gomme un pèrg un frrère, un ami

L'amorevolezza du salésien est expliquée dans ce paragraphe,
entièrement inspiré par I'extraordinaire lettre de Rome du 10 mai
L8&[. «Amoretrolezf,:»r, c'est un terme caractéristique du langage
de Don Bosco, par lequel il exprime I'affection pleine de bonté
paternelle et fraternelle qu'il nourrit à l'égard des jeune.s. [æ
texte indique trois nuanoes de cette bonté.

6 ur xvil, ttz
7 A- t Cor 13, 4 ; cf. D. BOSCO, d* systàne péwuf bs l'&fuatiott de b jætæsa, chap. 2 1

cf. Appeadice Coutituüoos l9&{, p. æ8
E Ct. t-æ" a. nn* du l0 nai lt8{ : cL llB X\4I, l(}?. Ia tette est présentê dano lâppendicæ
lU dcs Constitutione l9&4, p.24}Ë2
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- Son «affectioru, véritable et personnelle: imprégnée de chaleur
humaine et de délicatqsse surnaturelle. Comme Don Bosco,
chaque salésien est un <<homme de coeurrr. Il suffit de lire la

lettre de Rome: <<Mes très chers fils en Jésus-Christ... Ne pas

vous voir et ne pas vous entendre me fait une peine que vous ne
pouvez imaginer... C'est le langage de quelqu'un qui vous aime
avec tendresse dans le Christ Jésus...r.e On est frappé par le
vocabulaire utilisé par le Saint : affection, cordialité, familiarité,
charité, coeur, amour, etc... Vers la fin, le secrétaire note :
«Arrivé à ce point, Don Bosco arrêta de dicter; ses yeux se

remplirent de larmes... à cause de I'ineffable tendresse qui
jaillissait de son regard et du son de sa voixrr.ro

Un grand salésien, Don Bemrtti, a écrit : ..Aimer de coeur
est une caractéristique de la charité salésienne. Don Bosco ne se

contente pas de cette charité austère, fille de la volonté et de la
grâce, qui accompagne le système éducatif des autres Ordresrr.ll
C'est la charité "à Ia Saint François de Salesrr, mieux encore,
selon le ooeur du Christ qui a pleuré sur son ami I-azare et sur
la doüeur de ses derx soeurs Marthe et Marie.

- Affection comme «celle d'un père, d'un frère et d'un amir» '.

I'exprssion est tirée littéralement de la Lettre de Rome (1884).
L'affection salésienne se rapproche de celle qui lie les membres
d'une famille ou d'un groupe d'amis. C.ela signifie que le "supé-
rieurr, le ..maîtrerr, le ..prêtre»> même, prédicateur ou célébrant,
sans rien perdre de son autorité, ne se renferme pas dans sa

propre <<fonction>, : son autorité n'engendre pas la crainte, car il
se place à I'intérieur d'un rapport plus fondamental qui unit un
homme à un autre homme, un père à son fils, un frère à son
frère, un ami à son ami.

9 tbid.
Jo nia
1' Sur ta charité respleadisanæ de Don Bernrtti, on lira : nDa Pi*o bntü, bnhæa ferrro di
ùdo@, TénoignagBa recueillig par P. ZERBINO, SEI 1964, cap. XXVI, p. 56,4 so
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- «Capable de susciter une ré1nrue d'amitié". C'est encore la
doctrine explicite de Don Bosco. Le salésien <<parle avec le
langage du coeur>>, langage de paroles et d'actions certainement :

il montre qu'il aime, et cherche explicitement à se faire aimer, à
«gagner, mnquérir le coeur» de I'autre, car il désire créer une
«communion>, à partir de laquelle s'établira le dialogue du coeur.
<<L'éducateur doit chercher à se faire aimer s'il tient à sa faire
craindrerr, dit le petit traité sur le Sptème préventif à propos des
châtiments.r2 Et la Lettre de Rome dit enmre : <<Que non
seulement les garçons soient aimés, mais qu'ils se sachent aimés...
C.elui qui se sait aimé aime, et celui qui est aimé obtient tout,
surtout des jeunes".l3 C.ela, Don Bosco I'avait déjà appris dans le
rêve de ses neuf aDs : <<Ce n'est pas avec des coups, mais par la
douceur et la charité que tu derrras gagner leur amitiérr.la

Eüdemmenq ceÆi est aussi I'attitude du salésien envers ses

confrères.

Par le don de sa chasteté et de son équilibre, le salésien est
signe de l'amour prÉvenant de Dieu

Il fallait toute l'audace d'un saint pour lancer une armée
d'éducateurs sur les chemins d'une telle méthode d'éducation et
de sainteté. Iæs objections des adversairss sont connues : aimer
ainsi "de ooeuD) ne signifie-t-il pas mettre en danger l'éducateur
et l'éduqué ? Non, répond la Règle, car Don Bosco sait qu'il
peut compter sur la chasteté du salésien en ses affections.

Les C-onstitutions placent au bon endroit le discours insistant
de Don Bosco sur la chasteté : celle+i a un rapport immédiat
avec I'amorevolezta. Si Don Bosm exige du salésien une pureté
claire et ügoureuse, consciemment assumée et vécue, c'est
precisément parce qu'il exige de sa part une affection intense et

12 al^c ststàno p*ataf bt l'éàæarbt dc b jææ, Appendice II des CoDsrirutioas 1984, p.
%-242
13 CL bttc d. Rmc du l0 mai lt84 ; cf. Appenüce Constitutions 1984, p. 26
14 ua L ta t cL Mo,B

l4
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waie : la pureté maintient l'amour dans son authenticité. La
chasteté caractéristique de I'esprit salésien n'est donc pas une
chasteté simplement austère, mais celle qui garantit I'affection
waie et empêche toute dâdation.

Comme nous I'avons w, Don Bosm exhorte à aimer ..de
façon que les jeunes sachent qu'ils sont aimés". Mais en même
temps, il exige des siens un grand détachement d'eux-mêmes dans
le fait de manifester l'affection, le refus de tout sentimentalisme,
de tout geste ou parole qui pourrait être mal interprété ou
pourrait troubler, de toute intimité qui accaparerait le coeur et
I'em$cherait de rester ouvert à tous.

Ainsi, la chasteté rend possible I'amour dans ses expressions
valables et dans ses fruits positifs. C-omme on le verra en parlant
de la chasteté consacrée, celle+i est une façon évangélique
d'aimer : le salésien renonce à la paternité physique, mais
précisément pour se rendre plus apte à la paternité spirituelle :

la chasteté dispose le coeur à cette grande tâche.
Le salésien a donc un ooeur spontané, mais délicat, un coeur

tendre, mais non pas faible ni efféminé; une sensibilité réelle mais
maîtresse d'elle-même. C'est un don «d'équilibre»> rendu possible
par la grâce de Dieu, à travers I'Esprit d'amour. Grâce à cette
présence, I'amorevolezza du salésien a la «désinvolture, joyeuse
qui est celle des fîls de Dieu, et qui révèle I'amour du Père.

O Père, sou.rce de toute chaité,
toi qü par ton Esprit fais naître en nous
la force vive dc l'amiü vraie,
rettds-nous ouverts et cordiaux
daru I'accucil de nos lrères,
spécialement des jeurus.
Rends-rnus généreru et impartiat4
nous aidant à les aimer tous et chacun
d'une affection sincère et chnste
qui soit pour ceux quc tu nous fais rencontrer
un avant-goût de ta patemelle
et prévenante charité.
Par le Chrisl notre Seigneur,
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ART. 16 ESPRIT DE FAMITI E

Don Bæco voulait que, dans ses maisong chacun se sente chez sol [a
maison salésienne devient une famille quand |tafiection est réciproque etrtre ses
membres et que tous, conftères etJeuncg sl sentent accueillis et responsables
du bien crommurL

Dans un climat de cotrliance mutuelle et de pardon quotidien, on éprouve
le besoin et lajole de tout partager, et lec relations sont rÉglées bien moins par
le recourt aux tois que par le mouvement même du cæur et de la fol'

Paneil témolgnaç suscite chez les Jeunee le désir de connaître et de suivrc
la vocation salésienne.

I .L Mn XVU, ll0

Toute oommunauté religieuse trouve à sa source Dieu qui
appelle des frères à üwe ensemble, «unis par le lien de la
charité» (cf. Const 50). Elle est appele€ à être dans I'Eglise <(une

famille qui jouit de la présence du Seigneur».l Nous verrons
comment les voeux religieux aident uD tel projet de communion
(cf. Const 61) : la chasteté nous rend plus disponibles à nous
aimer comme des frères dans I'Fsprit, la pauweté faciliæ le fait
de donner et de recevoir, l'oMissance nous aide à rechercher
ensemble la volonté de Dieu.

Ia Règle dit que nous, salésiens, lorsque nous sommes fidèles
à l'esprit de Don Bosco, norrs instaurons à I'intérieur de nos com-
-munautés (qu'en terme familier nous appelons <<maisons") ce
sÿle incomparable de relations que notre tradition a appelé
l'«espril de famille». De la description que fait I'art. 16 de la
<(maison salésienner, on peut évaluer à quel point I'esprit de Don
Bosco pénètre nos communautés aux différents niveaux : local,
proüncial, mondial, ainsi que toute la Famille salésienne, dont
l'appellation même de «Famille» indique I'esprit qui unit les
membres entre eux

I rc,s
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Mais il ne s'agit pas d'un style qui serait présent seulement
à I'intérieur de la «maison>> : partout où ils üvent, que ce soit
dans les communautés éducatives-pastorales ou en contact avec
d'autres groupes et dans toutes leurs relations, les salésiens

tendent spontanément à créer une sorte de "famillerr, à insuffler
un ..esprit de famille". Cet esprit fait que chacun se sent ,rchez

luir», <<à son aiserr, ce qui veut dire aussi responsable du bien
oommun.

On voit que cet article 16 se relie aux deux précédents et
complète la description du style de relations du salôien, inspiré
par la charité.

Le climat de famille fait que nous nous sentons à la fois
accueillis et responsables

Le modèle auquel s'inspire <.l'esprit de famille» salésien est

en premier lieu la vie de I'Oratoire de Valdocco, là où Don
Bosco était au milieu de ses garçons et de ses mllaborateurs
somme un père. Il est intéressant de lire la description qu'en fait
l'auteur des <<Memorie Biografiche» : «L'Oratoire alors était une
vraie famillerr.2 ..Don Bosco gowernait et dirigeait l'Oratoire
oomme un père gouverne sa famille, et les jeunes ne sentaient
pas de différence entre I'Oratoire et leur maison paternellerr.3
«On üvait à I'Oratoire sans aucune crainte, dans une grande paix
et une grande joie. On y respirait un air de famille qui rejouissait.
Don Bosm accordait arur jeunes toute liberté dans la mesure où
elle ne présentait pas de danger pour la discipline et pour la
moralerr.4 C'est sur ce style de famille que Don Bosco a construit
toutes ses maisons et la communauté religieuse elle-même.

2 rua rt, gsg

3 un rv, ag
I utwsm
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Nous verrons c€ thème revenir en divers points des Constitu-
tions.s C-et article veut en souligner certains aspects typiques.

Le premier paragraphe parle <<d'affection reciproquer>, ..d'ac-
cueil>r, ..de responsabilité du bien sommun>> : il s'agit d'une
intercommunication intense, où I'on peut voir le fondement de
I'authentique "esprit de famille».

«On éprouve le besoin et la joie de tout partager>>, comme
dans une waie famille. Toute bonne chose que I'on possède, on
la met à la disposition des autres ; tout membre enrichit les
autres, et lui-même est enrichi. Ce mouvement de don et d'accep-
tation fait grandir les personnes dans la joie et les unit en des

liens continuellement renforcés. Notons que l'échange le plus
important n'est pas celui des biens matériels, mais celui de la üe
elle-même et des biens plus intimement personnels : sentiments,
pensées, intérês, joies et peines... : c'est <<l'ouverture du coeurr»

selon Don Bosco.
C-eci vaut pour la oommunauté éducative. Mais I'article le

réfère également à la mmmunauté religieuse; il ne suffit pas que
les relations entre les membres d'une même maison soient
corrects, bureaucratiques et formels : ils doivent devenir <<person-

nelsrr. I"es Constitutions nous répèteront que ..les relations
d'amitié investissent toute la üe>» et qu'en elles <<nous mettons en
oommun joies et peines, espérances et projets» (cf. C.onst 51-52)-

Ceci vaut aussi pour les rapports autorité-obéissance, dont la
Règle parlera plus loin : <<Dans la tradition salésienne, I'obéis-
sance et I'autorité s'exercent dans un esprit de famille et de
charité qui imprègne les relations d'une estime et d'une confiance
réciproques» (Const 65). A un service de I'autorité discret et
respectueux mrrespondra une pratique de l'obéissance spontanée,
généreuse, "tiliale". C.elui qui possède de manière üvante le ..sens

' L'op.it de fanille iatérese tous tes aspocte de la oireioa calégienne :

- €sprit de famille dans la oomuunauté éducative : cf' Const 37. §. 4? ;
- esprit de faoille dane lâ cùmmunauté religieuse : d. Const 49. 5f. 53. 56 ;
- les conseil§ &angéliques favoriæni I'esprit de famille: cf, Congt 6l ;
- esprit de famille dang I'autorité et dang l'obéissanoe : cf. Const 65 ;
- cspril de famille et chasteté : cf. Const t3 ;
- e*prit de fanille dans la communauté formatsioe : ci Const 103.
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de la famille>» n'a pas besoin d'attendre des ordres pour accomplir
les gestes qui seront à I'avantage de la communauté. Pour nous
qü .<rrivons et travaillons ensemble» (Const 49), pour nous qui
croyons que «le mandat apostolique que I'Eglise nous confie est

assumé d'abord par les communautés proünciales et locales, dont
les membres ont des fonctions complémentaires» (Const 44),
l'..esprit de famille» est le grand secret pour renforcer la mhésion
et la responsabilité.

Iæ cllmgl de famille est réglé bien moins par le necours aux lois
qüe par le mouvement même du cæur et de Ia foi

Le æxte qualifie ce <<climat»> en disant qu'il est fait de
«confiance mutuelle» et de ..pardon quotidien». Il suffit de lire la
Lettre de Rome pour en avoir confirmation. [æ premier Oratoire
de Valdocco se caractérisait ainsi : «I-a plus grande cordialité et
la plrs grande confiance régnaient visiblement entre les garçons
et leurs su$rieurs... Ia familiarité produit I'affection, et l'affec-
tion engendre la confiance. Voilà ce qui ouwe les coeurs; les

garçons exposent tout sans crainte... à leurs supérieursrr. Et puis,
les choses à I'Oratoire avaient changé : <<La cause du changement
actuel à I'Oratoire, c'est qu'un certain nombre de garçons n'ont
pas mnfiance en leurs supérieurs... Maintenant, les supérieurs
sont considérés comme des su$rieurs et non plus comme des
pères, des frères et des amis... Si I'on veut donc former un seul
ooeur et une seule âme, pour I'amour de Jôus il faut démolir
cette fatale barrière de méfiance et lui substituer une confiance
cordialerr.6

[æs relations fraternelles et la confiance réciproque, dit
I'article, rendent moins nécessaire le recours à la loi, aux règle-
ments, aux nonnes, à I'autorité; elles font au contraire appel aux
puissances intérieures de chacun et au libre «mouvement du
ooeur et de la foi».

6 tæ, a. U*,10 nai 188{, ôf. Appendice Cooctitutiotrs l98/, p. 2aA et 247
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Ici également, le principe est étendu à tous les types de
communautés dans lesquelles üvent les salésiens, car c'est un trait
de l'esprit qu'ils pratiquent en permanense et partout. La source
d'un tel principe est toujours la Lettre de Rome, dans laquelle
Don Bosco lance une sorte de cri douloureux extrêmement
significatif : ..Aux temps anciens de I'Oratoire... I'affection nous

tenait lieu de règlement et - c'est Valfré qui parle à Don Bosco -

nous n'aüons aucun secret pour vous... Pourquoi vouloir rempla-
cer la charité par la froideur d'un règlement?? Dans les maisons

salésiennes, plus que d'agir <<parce qu'on doitrr, on agit parce
qu'on comprend, parce qu'on aime, parce qu'on veut, et tout cela
à la lumière de la foi.t

Un des signe.s les plus sûrs de I'esprit salésien, c'est cet air de
désinvolture, de liberté, de fantaisie, de joie, qui circule parmi les

fils de Don Bosco. On n'est pas contrain! on n'a Pali peur, on dit
ce qu'on pense, on apporte sa contribution personnelle généreuse,
on invente... Don Bosco lui-même disait : <,[.es choses faites par
force ne plaisent pas à Dieu. Etant le Dieu d'amour, il veut que
tout se fasse par amourrr.e De nouveau, nous nous aperoevons
que I'esprit salésien nous fait entrer dans le mouvement le plus
profond de I'Evangile. Nous en verrons plus loin certaines
applications à la üe de la communauté et à la pratique de

I'obéissance.

Iæ climat de famille suscite des voetions

Un des plus beaux fruits de l'«esprit de famille", ce sont les

vocations. L'histoire de la Congrégation le démontre amplement,
tant avec Don Bosm qu'avec les premiers salésiens. Insérâs au
ooeur d'une communauté salésienne active que réchauffait
I'affection familiale, beaucoup ont appris à modeler leur propre

7 ruia, p. A7 et 248

I O, li. la deccription que fait Don Caüglia rle Ihutorité paæraelle de Don Boeco : .{
CAVIGLIÀ .Da beo. h6lo sldica", SEI Totioo 19!H (Zène éd.), p. 168-169

I Mnv,s
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üe sur celle de leurs éducateurs. Prenant progressivement
conscience du germe de la vocation salésienne déposé par Dieu
dans leur soeur, ils se sont peu à peu identifiés, grâce au sens de
la famille, ar.rx idéaux et au style de üe de leurs éducateurs, ils
ont mûri le sens de leur appartenance à la C,ongrégation et leur
insertion dans son action pastorale.

C'est là la dynamique de croissance qui caractérise le che-
minement salésien. C'est là le climat naturel qui fait éclore et
croître les vocations. C'est dans I'e,sprit de famille que mûrit la
vocation et que s'opère I'insertion graduelle dans le travail
apostolique.

Voilà une tâche précise de nos oommunautés : impliquer les
jeunes dans la üe de la famille, pour que, faisant I'expérience de
la beauté de la mission salésienne, ils soient attirés à suiwe le
Seigneur Jâus et à travailler pour Son Royaume : .<Venez et
voyez>> (cf. Jn 1,39).

Mais il ne faut pas oublier que cela n'est possible que si

I'esprit de famille resplendit dans les communautés, et particuliè-
rement dans les communautés formatrices; cela est possible
seulement si <.tous les membres forment ensemble une famille
fondee sur la foi et I'enthousiasme pour le Christ, et unie dans

I'estime mutuelle et dans la convergence des efforts» (C.onst 103).

Accorde, Seigncur, à nas commanautés
le véitable esprit de famille,
daru la conftance mutuelle
dans le pardon réciproquc,
et darc le partage joyeux de toute chose,
sous I'unique loi de I'amortr,
et fais qrc de nombreur jeunes,

en Ee trouvant heuretu au milieu de nous,
soient encouragés à connaître
et à süvre t@tre vocation.
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ART. 17 OPTIMISME ET JOIE

I: salésien ne se laisse pas décourager par les difricult§ car il a pleine

confiance dans le Père : <<Que rien ne te trouble»r' disait Don Bæco.
Stinspirant de Ithumanisme de §aint François de Saleg il croit aux

Fessrouroes naturelles et sutnaturclles de lthomme, eans lgnorer pour autant sa

falblcssc.
Il accueille les valeurs du monde et refuse de gémir sur son temps : il

netient tout ce qui est bon 2 surtout quand ceta plaît aux jeunes. 
^

Puisqu'il antronoe la Bonne Nouvellg il est toujours Joyeurr Il répand
cette Joie et salt éduquer au bonheur de la üe cht{tienne et au sens de la Ëte :

«Serrons te Seigneur dans une sainte allégresso»l

I unwl. sN2 l n s-'ztJ ct flr'3. t

' p. Sosco, Il Giaote W, Turia l8{7, p. 6 (oE II, 1S6)

L'article décrit les composantes d'un §pique humanisme
chrétien et salésien. Notre sÿle de relations pastorales, présenté
dans les articles précédents (C-onst l+16), e.st ici complété par
une réflexion sur la joie et I'optimisme salésien, dont les principes
inspirateurs sont <<la pleine confiance dans le Père» et la con-
fiance ..dans les ressources naturelles et surnaturellqs de I'hom-
merr. C.ette double confiance petmet au salésien d'être ouvert aux

autres, de sorte qu'il <<accueille les valeurs du monderr, <<refuse de
gémir sur son temps»>, et <<retient tout ce qui est bon, surtout
quand cela plaît aux jeunes».

L'amorevoleaza et I'esprit de famille sont ainsi vécus dans un

climat de joie sereine. L'optimisme, la joie, I'allégresse sont des

choses nécessaires dans le monde des jeunes; on doit donc
pouvoir les expérimenter concrètement dans les milieur salésiens.

Notons que I'article Parle de "joie" et d'«allégresserr. L'une
n'est pas étrangère à I'autre : il ne peut y avoir d'allégresse
authentique qui ne naisse d'une joie profonde, d'un coeur en paix
avec Dieu et avec les hommes, tandis que la joie ne s'épanouit
pas toujours en allégresse; mais chez nous, I'allégresse fait partie
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de notre esprit de jeunesse. Don Bosco sait que I'ambiance de üe
du garçon inclut la liberté, le jeu, I'allégresse; il sait qu'une action
éducative normale et profonde aime et respecte la nature du
garçon qui ne supporte pas d'être opprimé, foré, üolenté; il veut
donc que la joie et I'allégresse envahisent le milieu de I'Oratoire,
là où vit le jeune. Aussi bien, dans son sptème éducatil les
rapports entre les jeunes et les éducateurs, et des éducateurs
entre eux, sont marqués par cet esprit de famille et d'amitié qui
aide le jeune à croître dans la joyeuse liberté.t

Rappelons que tout I'article s'inspire du texte de saint Paul
que la liturgie propose pour la fête de saint Jean Bosco et qui a
êté plaé, en tête de ce chapitre : .<Réjouissez-vous sans oesse

dans le Seigneur; je le répete, rejouissez-vous... Le Seigneur est
proche.- Enfin, frères, tout ce qu'il y a de wai, de digne, de juste,
de saint, d'aimable, d'honorable, tout ce qui est vertu et qui
mérite éloge, que tout cela soit objet de vos pensées» (Phil 4,

+e).

Iæ salésien a cuntiance et cuurage

[æ premier paragraphe de l'article souligne l'attitude de
confiance oourageuse du salésien dans les épreuves liées à son
tiavail apostolique, comme aussi dans le temps de I'inaction dûe
à la maladie ou à la üeillesse.

A cette attitude, il est encouragé par la parole et par
l'exemple de Don Bosco. Se.s biographe.s le montrent toujours
calme, même dans les moments difficiles. On connaît le conseil
qu'il donna à Don Rua lorsqu'il fut nommé premier directeur de
Mirabello en 1863 : <<Que rien ne te trouble!». C-e conseil, avec
d'autres précieux enseignements, fut plus tard inséré dans les
..souvenirs confidentiels arur directeursr.2 Mais il fait partie de
I'esprit qui anime n'importe quel salésien.

Ct P. BRAIX), ll tùwtu ptwtiw ü bt bæ, Turin 1955, p. 214 cc

cf. r,, x l04r

,
2
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C'est En-Haut que se trouve la source de la confianoe et du
oourage apostolique du salésien. S'il conserve sa paix profonde et
ne êde pas au découragement face aux épreuves, c'est parce qu'il
croit à la paternité de Dieu : I'oeuwe de Dieu ne peut échouer,
l'épreuve est un cheminement <<proüdentiel» vers une réussite
meilleure. Il y a ici un appel discret à I'esprit surnaturel du
salésien : il a droit de compter sur Dieu dans la mesure où lui-
même reste son serviteur, preoccupe uniquement de la gloire de
Dieu et de son Royaume.

Le salésien est optimiste et crcit dans les ressouroes de chaque

Jeune

Lbptimisme naît de l'esffrance, du sens profond de la
Providence du Père et de la certitude que le Christ est ressuscité;
mais il s'appuie aussi sur la confiance en l'homme. I-es C-onstitu-
tions rappellent que pour nous, I'optimisme s'inspire de I'huma-
nisme de saint François de Sales, fondé sur une double mnüc-
tion : la bonté de Dieu (.«Ie ne suis pas un Dieu qui condamne :

mon nom est Jésus, le Sauveun ), et les possibilités laissées à

l'homme («Notre ooeur humain peut tirer de ses propres ressour-
oes un commengement d'amour de Dieu»).3 Dieu est si bon qu'Il
a dépoÉ dans le ooeur de I'homme des ..ressources naturelles et
surnaturelles>» sur lesquelles l'éducateur ou l'homme d'action peut
toujours trouver des raisons d'espérer. «I^a pratique du Sptème
préventif, écrit Don Bosco, repose tout entière sur oes paroles de
saint Paul : '[a charité est longanime et patiente, elle souffre
tout, mais esSre tout et supporte toutes les contrariétés'rr.a Dans
les Memorie Biografiche, nous lisons ces affirmations de notre
père : ..Il nl a pas de terrain à ce point ingrat et stérile qu'il ne
puisse, grâce à une longue patience, porter finalement du fruit.
Ainsi en est-il de I'homme, vraie terre morale : pour stérile et

J Cf. S FRANcoIs DE SALE§ Truiré & l'onant b Dia+ livre I, chap. ?

4 A- I BOSCO, Lc stysèrrre FéE dl bts l',fururiût de b jaoæ, Appendice Constitutions 19&4,

p.N
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rebelle qu'elle soit, elle produit cependant tôt ou tard dqs pensées

honnêtes, puis des actes vertueu<, lorsqu'un directeur joint ses

ardentes prières et ses efforts à la main de Dieu pour la cultiver
et la rendre féconde et belle. Dans un jeune, même le plus mal
éduqué, il existe un point accessible au bien; le devoir primordial
de l'éducateur est de chercher ce point, cette corde sensible du
coeur, et d'en tirer profit».s

Tout le Sptème préventif consiste dans le fait de développer
progressivement ces <<sourses üves que tout homme porte au plus
profond de lui-même»; et puisque les salésiens n'ignorent pas la
faiblesse dæ jeunes, ils se rendent fraternellement présents «afin
que le mal ne domine pas leur fragilité» (Const 39), et ils les

aident à se liMrer petit à petit de cette fragilité. Tout I'art de

l'éducateur réside dans le fait de savoir démuwir au fond de

l'âme, même la plus pauwe, la corde capable de vibrer, et d'en
tirer des sons. Don Bosco était mnvaincu que de chaque adoles-
cent, la grâce de Dieu et I'effort de I'homme peuvent former un
saint authentique. L'optimisme est donc une caractéristique du
salésien, et cela
toujours, à n'importe quel âge et dans n'importe quelle situation.

Lc salésien accueille les valeurs du monde, surtout quand cela
plaît aux Jeuns, et il rctient tout cr qui est bon

L'esprit salésien nous fait refrrser de juger le monde de
manière unilatérale. C-ertes, il y a un monde qui, selon la parole
de saint Jean, .,gît au pouvoir du Mauvais» (1 Jn 5, 19); mais il
s'agit de ce qui dans le monde s'oppose au dessein de Dieu. Le
monde, dans le sens où I'entend la C,onstitution «Gaudium et
Spesrr, est I'objet de I'amour du Père, même si ce monde est une
réalité complexe où péché et rédemption sont mélangés.6 I-e
salésien, sans pour autant fermer les yeur devant le mal et le

5 unv,xl
6 cl.-es,z
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péché, insiste spontanément sur I'aspect rédempteur. Il sait être
<<intimement solidaire du monde et de son histoire"; il refuse de

céder à la tendance naturelle de beaucoup d'adultes de louer le
passé et de «gémir sur son tofilps», car il sait chercher, discerner
et accepter <<les valeurs, du monde présent; il combat le mal avec

ügueur, mais sans aigreur. Comme Jésrs, il veut <§auver et non
condamnen, (Jn 12,47). Don Bosco lui-même ne prenait pas des
positions de heurt face à ses adversaires : prudent, patient, il
espérait pouvoir les faire changer.

Dans ce que le monde a de bon, le salâien retient surtout
..ce qui plaît au:r jeunesrr, et aussi ce dont les jeune.s etx-mêmes
sont porteurs et promoteurs. Celui qui refuse le present et ne
tend pas vers I'avenir affirme par ce fait même son inaptitude à

être éducateur des jeunes.

Iæ saléslen est joyeuq communique la joie et vit la fête

Le dernier paragraphe concentre I'attention sur la joie et I'al-
légresse qui se üvent dans l'esprit salésien..

La racine profonde de cette joie est l'Evangile du Seigneur,
la <<Bonne Nouvelle» de Jâus dont le salésien est l'annonciateur :

<.Que ma propre joie soit en vous et que votre joie soit parfaite"
(Jn 15, 11); il s'agit d'une joie pleine et durable : «Et votre joie,
nul ne pourra vous la ravir»> (Jn 16, n). La joie est un fruit de
I'Esprit et naît de la conüction que Dieu nous aime.7

De cette racine profonde et solide naît un christianisme
serein et enthousiasmant, qui se colore de cette <<allégresse" qui
apparaît si bien en Dominique Saüo : «Ici, nous faisons consister
la sainteté dans le fait d'être très joyeux» (définition plutôt
nouvelle dans I'histoire de la sainteté, et cependant profondément
évangélique). Don Bosco la présentait comme un programme de
üe à ses jeunes à travers le <slogan» : <.Joie, travail, piété». Don
Caüglia va jusqu'à appeler I'allégresse le onzième commandement
du salésien t Nous connaissons tous aussi ce fameux dicton,

7 S* l" joie chrétienng lire lEncyclique de Paul VI, <Ga.d.te ia bnbw Qn\.
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attribué à saint François de Sales : <<IJn saint triste est un triste
saint!".

Il ne s'agit pas d'une sorte d'aliénation qui ferait üwe dans
une bienheureuse inconscience : mais il s'agit d'une waie sanctifi-
cation de la joie de üwe. [æ milieu salésien doit faire percevoir
et expérimenter ce climat de joie qui ouvre les coeurs à I'opti-
misme et à la confiance, fait accepter avec sérénité même les

dures exigences de la üe et et va jusqu'à illuminer d'une sainte
allégresse le moment difficile de la mort.

I-a Règle souligne que le salésien non seulement üt dans

I'allégresse, mais saü éûtquer à la joie et au sens de la fête :

<<Nous sommes des gens de fête, nous sommes des gens de joierr,

dit un chant moderne composé par de jeunes salesiens.
I-a joie est communicative, elle e.st contagieuse, elle a besoin

de se répandre, d'orploser en allégresse et en fête; elle a donc
besoin de la cour de récréation que I'on a définie <<Don Bosm
parmi les jeunesr;8 elle a besoin de la musique et du chant, car
«un Oratoire sans musique est un corps sans âmerr;e elle a besoin
du théâtre, des promenades; elle a besoin des fêtes qui scandent
le rythme de la üe des jeunes, et où ils sont à la fois spectateurs
et protagonistes.

Le salésien sait que I'allégresse authentique, waie, n'est pas

possible à celui qui n'a pas le ooeur en paix; ainsi la joie d'autrui
denient-elle un rappel efficace pour celui qui en est privé. "[.e
démon, disait Don Bosco, a peur des gens heureuxrr.lo L'éduca-
teur salésien sait que la joie permet de faire expérimenter aux
jeunes l'efficacité libératrice de la grâce du Christ. Il sait aussi

cependant qu'elle a son prix à payer : dans le rêve-vision de la
pergola de roses,ll le personnage qui observe le salesien toujours
joy.,rlr, enthousiaste, optimiste, a I'impression de voir quelqu'un

E Ap, c siü di Don Bæco, a cura di À CAVIGLIÀ V, 173

9 uav,yl
Io unx,æ
11 C\ MB W 32-35. Ce reve s'eEt réÉté tsois fois daDs la üe de f,bn Bcco : en 184?, en l84E
cr en 1856.

.r11



qui marche sur des roses; mais les blessures provoquées par les

épines font comprendre que l'esprit salésien trouve dans cette
attitude d'allégresse permanente un des lieux le.s plus exigeants de
son ascàe : c'est une joie qui se nourrit de sacrifice, parfois très
dur, accueilli avec le sourire aux lèws, avec simplicité et naturel,
oomme une chose tout à fait normale, sans qu'on ait à prendre
des airs de üctime ou de héros. Dans les épreuves inéütables, le
salésien répete avec Don Bosco : <<LJn moroeau de Paradis

ajr.rstera tout cela».I2

Terminons cette réflexion par I'invitation que Don Bosco
adressait à ses jeunes, et qui est tout un programme de sainteté :

..Servons le Seigneur dans une sainte allégresserr.l3

Afin qu'à l'uemple de saint Frarqois dc Sales
et en suivant I'enseignement dc Don Boscq
nous croyions toujoun
daru les ressou,rces naturelles et wrnafurelles dc l'homme,
et, tout en n'ignorant pas sa faiblesse,
nous sachions ücouvrir les germes de bonté
que tu déposes daru le c(reur dc chaque jeune,

na us te prioru, Seigneur.

Aftn qu'au milieu des épines panemées sut notre route,
nous nc perdions jamais de vue le cap qui nous attend,
et que nous restions optimistes,
pleiil.s dc confwnce en notre ta providence patemelle,
naus te prioru, Seigncur.

12 ur vI[, 144

,J f. SCCO, It Gidar. PrMrro, Turi! tS47, OE rct II,p.l86
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Afrn que nous sachions ücouvrir les valeun de la création
et soyons capables de saisir ce qui est bon,
spécialement si cela platt aux jeunes,

nous te priotu, Seigneur.

Afu qu'en annonçant la bonne nouvelle de lésus,
nous soyons porteuÆ de joie et sachions éduqucr nos jeunes
à une sainteté faite d'allégresse chrétienne,
nous Te prions, Seigneur.
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ART. TI TRAVNL ET TEMPERAI{CE

«Le travall et la tempérance femnt fleurir-la Congr{gation».I La recherche
des commodités et des alses signera sa mortz

Lc solésien se donne à sa mission ayec une ardeur infatigable et le souci
de blen faire toute chose avec simplidté et EGsUre Il sait que son travail le fait
participer à ltaction créatrice de Dieu et cooffrtr avec le Christ à la construc-
tlon du Royaume

La temfrance renforre en lul la garde du @ur et la maîtrise de soi, et
Italde à rester sercin

Il ne recherche pas de 1lénitenceo extraordinairrq mais accepte les
edgences quotidlennes et les renoncemenb de la vle apætolique il cst prêt à
supporter la cùaleur et le frroid, la soif et la fatn, Ics fatlgues et -le mépr§
cùaque fols que sotrt eB Jeu la glolre de Dleu et le salut des ômesJ

I unxrIlrr-2 
"t un kvt zn3 q- co**rilo 1875, xII, 13

Dans cet article et le süvant, nous portons notre attention
sur quelqu€s-unes des caractéristiques que la charité pastorale
imprime à I'action apostolique du salésien. Selon le texte des
C-onstitutions, le salésien apôtre se distingue par une ardeur
infatigable, accompagnée d'equilibre (l'inséparable binôme
<<travail» et <<tempérancerr), de renonoements quotidiens, de
créatiüté et de souplesse devant les urgence, et d'un esprit
d'initiative en réponse aux exigences de I'histoire.

Iæ précieux chapitre de Don C-eria, dans les Annales de la
Congrégation déjà citées,l présente les trois éléments qui donnent
à notre esprit religieu son incomparable empreinte «d'esprit salé-
sien>»: se sont la «piété», c'est-àdire la capacité de pouvoir
transformer le travail en prière, avec le soutien des sacrements;

I Cf. E CERIÀ ,{ntrari d&a Sæitràt #oa,l, p. 722 æ.
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la "vte dc famille"; mais c'est en premier lieu oune prodigieuse
acrtvilb, tant collective qu'indiüduelle.

L'article que nous commentons veut nous présenter le binôme
«travail et tempérana> qui est «Ie mot d'ordre et le signe distinctif
ùt salésie».2

<<Travail et tempérancrc», un binôme salésien insécable

Le texte de la Règle met surtout en éüdence le rôle que
<<travail et tempéranoe» ont dans la üe et dans la mission de la
Congrégation. Pour Don Bosco, ils sont un programme de üe
(une «derrise» étroitement liee au «da mihi animas, cetera tolle»)
et une garantie de futur : <.I-e travail et la tempéranoe feront
fleurir la Congrégation».3 Don Rinaldi affïrme : ..La üe salé-
sienne, considérée dans son activité, est travail et tempérance,
vivifiés par la charité du coeun.4

Dans notre tradition, les der.rx élémens sont inséparablement
liés. Dans le songe des dix diamants, Ies deux diamants du travail
et de la tem$rance, placés sur deux épaules, semblent soutenir
le manteau du personnage.s Dans la phpionomie du salésien et
dans sa üe apostolique, travail et tempéranoe ne peuvent être
séparés : ils ont une fonction complémentaire d'impulsion et de
soutien. C'est la réalité même de la üe qui exige d'une part
enthor»iasme et d'autre part renoncement, d'une part engagement
et d'autre part mortification.

Remarquons que dans la vision salésienne, «travail et tempé-
rance>> apparaissent comme des réalités de sens positif. Le travail
lance la personne dans l'action, la stimule à inventer, la pousse à
une certaine afïirrration de soi et I'envoie au monde. Le travail

ùtBrgl,6
MBr(JJ"ffi
lC§ no 56, % altril 1931, p 9A
Ita xv, 183

2

3

1
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salésien est caractérisé par exemple par la rapidité, la spontanéité,
la générosité, I'initiative, I'aggiornamento constant et, naturelle-
ment, par I'union avec les frères et aveÆ Dieu. [a tempérance,
comme vertu qui conduit à la domination de soi, est un <<pivot>>

autour duquel üennent s'agréger diverses vertus modératrices : la
continence, I'humilité, la mansuétude,la clémence, la mode.stie, la

sobriété et l'abstinence, l'économie et la simplicité, I'austérité. Cet
ensemble constitue une attitude globale de domination de soi-
même. La tempérance devient ainsi un entraînement à accepter
tant d'exigences, ni faciles ni agréables, du travail quotidien...
Pour nous, salésiens, écrit Don Vigano, <<la tempérance n'est pas

la somme des renoncements, mais la croissance de la pratique de
la charité pastorale et pédagogique».6

On peut dire que le travail et la tempérance, <<mot d'ordre et
signe distinctif du salésienrr, témoignent d'une charité qui ne se

contente pas d'aimer en paroles, mais .<en actes et en vérité" (1
Jn 3, 18).

Iæ travail du salésien

Le texte de Ia Règle caractérise le salésien en disant qu'il .<se

donne à sa mission avec une ardeur infatigable" : il s'agit d'un
travail assidu et qualifié, qui devient moyen de sanctification.

Notons l'accent mis sur la «qualité professionnelle» du travail
du salésien :7 il s'agit en effet du travail lié à l'accomplissement
de la mission, donc d'un travail pedagogique, éducatif, pastoral,
préparé avec les indispensables qualifications dans les sciences

humaines et dans les disciplines theologiques; un travail vécu
selon le style salésien traduit dans cette expression : <.le souci de
bien faire toute chose avec simplicité et mesure»>, à laquelle fait
écho cette sentenoe de Don Bosco : «Il fait beaucoup celui qui

6 Ct E. VIGANO, Un Fogtu cvangdb d vdra, LDC Toriao 1982, p. ll8 cs.

7 g. cazz RRIr4 n'293
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fait peu, mais fait ce qu'il doit faire; et il fait
beaucoup, mais ne fait pas ce qu'il doit faire".

peu celui qui fait
8

La source de la doctrine ici exposée, c'est évidemment Don
Bosco, son exemple de travailleur formidable, son incitation
continue à s'engager dans le travail pour les âmes. Don Caüglia,
dans I'introduction d'une conférence sur le travail salésien, fait
cette remarque significative : «Voici le scandale d'un saint : il dit
beaucoup plus souvent'travaillons' que'prions'rr.e

Parlant au Conseil supérieur, le soir du t0 décembre 1875,

Don Bosco affirmait : ..Pour ce qui regarde la Congrégation, bien
qu'on répète qu'il est nécessaire que nous nous oonsolidions, je
vois que les choses vont mieux quand on travaille beaucoup...
Tant qu'il y a ce grand mouvement ce grand travail, on avanoe

à pleines voiles, et chez les membres de la Congrégation, il y a
vraiment une grande volonté de travaillern.to

Une autre [ois, dans une conférence : «C-elui qui veut entrer
dans la C.ongrégation, il faut qu'il aime le travail... Qu'on ne le
laisse manquer de rien de ce qui est nécessaire, mais il faut
travailler... Que personne nl entre avec I'espoir dl rester les bras

croisés...rr.ll Les paresseur nbnt pas de place dans nos noüciats.
IJ devise <<du pain, du travail et le paradis» est un slogan exem-
plaire !

L'insistance sur ce point était permanente chez notre père

Don Bosco : <<Ne restez jamais sans rien faire : si vous, vous ne
travaillez pas, le démon, lui, travaillerr.l2 Pie XI, qui avait connu
et admiré notre Fondateur, condensait Ia pensée du saint en oes

quelques mots : ..Qui ne sait pas travailler n'a pas de place dans

la Société salésiennen.

E un\æt
9 lt CAUOUA Cdtfaav, süo spùit<t elæiao, Torino 1985, p. 99

lo unx,æ
,, MB rsnt,4?A

12 ur xtrI,4ll
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Un tel appel est aujourd'hui plus que jamais actuel. Don
Vigano, septième suooesseur de Don Bosco, écrit : <<Nous sommes
à I'aube d'une nouvelle culture, stimulée par la ciülisation du
travail : c'est l'heure de la technique et de l'industrie, où le travail
occupe une place c€ntrale. Et bien, dans notre travail, nous
voudrions nous sentir des 'prophètes' et non simplement des
'ascètes'rr.l3 Tout travail produig socialise, fait croître culturelle-
ment, mais il exige compétence professionnelle, organisation,
formation, aggiornamento, étude.

Les Constitutions soulignent la «grandcur divine du travaib,
qui nous fait "co-o$rateurs»» de Dieu pour I'avènement de son
Royaume.

Le salésien a conscience de participer, par son travail, à la
permanente action créatrice de Dieu dans le monde:la la création
yue oorrlme un acte fondamental dans I'histoire du salut, orientée
..non à fabriquer des galaxies, mais à rendre le monde humain, à
transformer le monde en histoire, à grandir, et à dominer la
terrerr.ls Nous sommes ici à la racine d'une <<lai'cité» fondamen-
tale ou de la créature, d'où peut surgir une véritable .<mystique,
du travail humain, une saine <aécularité», la juste valeur du
<<professionnalismer».

Par son travail, le salâien ressent surtout la joie de collabo-
rer avec le Christ à l'oeuwe de la «Rédemption»; dans I'actiüté
de l'homme, blessé par le peché et immergé dans des structures
qui portent les consequences du péché, s'insère le mptère du
Christ Sauveur : son exemple à Nazareth est déterminant. Se

sentir «co-rédempteu» confère au travail une valeur plus élo-
quente : la fatigue, la patience, le don de soi, l'engagement...
(<assument une signifîcation rédemptrice qui revêt de noblesse
divine Ie coeur du travailleurrr.l6

'3 E vIcANo, o.c p. lo7
14 Cf. Encyclique Lùoean æes lle Jeen-Prul IL Rone l98l
15 E vIGANo, o.c p. ll2
16 E vlcAl.[o, o.c p. u3

229



Le travailleur salésien s'identifie non seulement à sa «profes-
sion" (éducateur, enseignant, ingénieur, agriculteur, cuisinier,
etc...) mais plus encore à sa <«rocation»; celle-ci transforme son
actiüté en témoignage, elle fait de son travail un message d'ac-
tualité; il s'y nourrit aux sources de la foi, de I'espérance et de la
charité, qui sont les dynamismes historiques qui changent I'exis-
tence humaine et la société.

Tout cela permet de comprendre combien ..l'ardeur infatiga-
ble» signifie non pas agitation ni activisme, mais I'actiüté elle-
même du salésien, toute imprégnée de charité concrète et de sens

apostolique: il s'agit de «travailler pow les ôme»» avec le Seigneur.

Ia tempérancr du salésien

La tem$rance, <<vertu cardinale», est présentée par les
Constitutiotts oomme .garde du coeur et maîtrise de soirr, c'est-
àdire comme une modération des inclinations, des instincts, des
passions, un souci du raisonnable, une rupture avec les mondani-
tés sans pour autant fuir au déserÇ mais en restant parmi les
hommes, maître de son propre ooeur. .<Plus qu'une vertu en soi
et unique, la tempérance est une attitude existentielle de fond
comportant un ensemble de vertus qui conduisent à la domination
de nous-mêmes, à la maîtrise de notre coeur... Elle nous familia-
rise avec la non-commodité, avec la rationalisation des désin et
des sentiments, avec la maîtrise sur les passions, avec l'équilibre
dans les relations, avec la juste attitude de réserve, avec une saine
rouerie (comme expression d'un bon sens intelligent); le tout à la
lumière et sous le contrôle de la raison. Oui : la tempéranse
modère les choses selon la raisonrr.lT

,7 e vIoANo, o.c p. tt9-læ
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<.C'est une tempérance semblable qui auréole le sourire
salésien; et c'est cette tempérance qui, unie au travail, dessine les
traits fondamentaux de la physionomie salésiennerr.ls

la tempérance porte à un sain équilibre en toutes choses, et
non pas seulement dans la maîtrise de la concupiscence. Don
Bosco veut qu'il y ait bon sens et tempérance jusque dans le
travail. I-e 3 janüer 1879, il disait arx Filles de Marie Auxilia-
trice : .<Pour ce qui regarde le travail, travaillez, travaillez même
beaucoup; mais faites aussi en sorte de pouvoir travailler long-
temps. Ne vous raccourcissez pas la üe par des fatigues et des
privations excessives, ou avec des mélancolies ou autres choses
qui sont hors de proposrr.le Il nous dit la même chose à nous,
salésiens : <<Travaillez dans la mesure de votre santé et pas plus,
mais que chacun éüte I'oisiveté».æ Et aux missionnaires : ,rAyez
soin de votre santé. Travaille4 mais seulement dans la mesure de
vos forcesrr.2l

En définitive, on peut dire que la mesure de notre tempe-
ranoe, c'est notre ardeur à aimer en nous faisant aimer ! L'expé-
rience enseigne qu'une telle mesure n'est ni petite ni facile. Etre
«tempérant" signifie pour notls se contrôler, être équilibré, de
bon sens, à la juste mesure, non exoessif, conforme à la raison,
maître de soi, aimable; mais en même temps sensible à tant de
nécessités actuelles, à ce qui plaît ou déplaît à la jeunesse, aux
signes des temps, à tous les vastes secteurs du renouveau de
I'Eglise, refusant d'être seulement celui qui freine les changements
en cours, mais certainement ügilant contre les désequilibres et les
dâdations-

Une tempérance qui «aide à rester sereinrr, ce n'est pas une
somme de renoncements, c'est la croissance dans la foi, dans
I'espérance et dans la charité, dans l'adhésion aux C.onstitutions,

xlv, 254

xlv,634
xI, 390
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dans I'amour pour la communauté, dans la joie et <<l'héroisme>> du
quotidien.

Ia pénitencrc du salésien

L'ascàe du salésien s'appuie sur le travail et ses dures
e»rigences (le sacrifice du devoir quotidien), et sur la tempérance,
qui certainement exige des renoncements pour acquérir la
nécessaire maîtrise de soi : ici apparaît le problème de Ia croix,
si naturellement présente dans I'accomplissement fidèle et sacrifié
du propre devoir et dans les fatigues qui I'accompagnent.

Le dernier paragraphe de I'article reproduit, presqu'à la lettre,
un texte qui remonte à Don Bosco lui-même : ..Chacun doit être
prêt" lorsqu'il le faudra, à supporter le chaud, le froid, la soif, la
faim, les fatigues, le mépris, toutes les fois que cela pourra servir
à la plus grande gloire de Dieu, au bien spirituel du prochain et
au salut de son àmerr.z

Est mis en âddence le mystère dc la uoir dans la vie de
l'apôtre salésicn, oomme un trait caractéristique hérité du Fon-
dateur: il y a un style salésien de mortification, qui anticipe ou
renforce une pratique ffnitentielle adaptée à notre temps et
aujourd'hui tant recommandée : <<une austérité joyeuse et bien
equilibrée".B ..IJne grande partie de la penitence aujourd'hui se
üt dans les circonstances de la üe et doit être acceptée dans la
üerr.z

En une époque de grands changements culturels, éloignés de
I'exemple üvant du Fondateur, il est important de réaffirmer
expliciæment, avec les C.onstitutions, que le renoncement à soi-
même et le fait d'assumer sa propre croix sont un élément
intégrant du style de üe et d'action de Don Bosco qui, précisé-
ment <<pour revêtir sa sainteté de caractéristiques pedagogim-

2 CnsiaAoo fi75,ruil,,l3 (cf. P. MOTTff,, p. l9l)a m,§
% Ebnatti c*qüali dAa eira aorsacûaro, CRIS lS3, a.3l
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pastorales attrayantes, a consenti des efforts asétiques énormes
et ininterrompus»».5

Notre réalisme asétique, d'apôtreséducateurs, se fonde sur
l'affirmation de saint Paul : .<I-a üe, pour moi, c'est le Christ, et
mourir m'est un gain» (Phil l, 2l). Celui qui entre dans notre
Société le fait pour suiwe le Sauveur, participant consciemment
à sa Croix dans les renonoements, dans les difficultés et les
tribulations, dans la passion et jusque dans la mort.

C-et aspect ascetique du salésien est bien exprimé par la
Règle qui parle non de Snitences entraordinaires, mais de
I'acceptation du «quotidicr», avec tous les imprévus de la üe
apostolique : <<chaud, froid, faim, sotf, fatigue, mépris...» qui
constituent un <<mart5fre de charité et de sacrifice pour le bien
d'autrui>>.6

Don Bosco, cependant, nous répète avec saint Paul : <.[-es

soüfrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire
qui doit se révéler en nous>> (Rm 8, 18).

Afu qte, répondaW avec géürosité à ton appel
nous nous donnions à la mission que tu nous confies
avec ane arderr infatigable,
et en imitant Don Bosco
qui n'a ien voulu d'autre que le salut des jeunes,
nous te prbns, Seigneut.

Afin que nous comprenions la grandeur et la beauté
de notre travail apostolique,
qui rnus rend. panicipants de ton action créatrice,
et collaborateun de ton Fils
dans la construction du Royawtæ,
nous te prioru, Seigneun

25 E uGANo,/cs n" 3lo (r9r3), p. 12

26 cr- MB xlni 316
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Afin que nous sachioru toujoun unir au travail
la tempérarrce salésienne,
et qæ now; soyons convaincus que dans ce binôme
«travail et tempérance»
réside le secret de la réussite apostolique
et dc la fécottdité de la Congrégatio4
nous te prioru, Seigneun

Aftn quc, sans rechercher de pénitences extraordinaires,
notu sachiotu accepter les exigences de chaquz jour
et les renoncements de la vie apostolique,
et en fassiotu wt irutrument
de ta plus grande gloire
et du salü des jeunes,

Nous te prioræ, Seigneun
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ART. 19 CREATIVITE ET SOUPLESSE

Lc salésien doit avoir le scns du concreg il est attentif aux signes des
tempq convaincu que le Seigneur se manifcste auqsi à trayers les urgences des
Doments et des lieur

De là vient son esprit d'initiative : «Chaque foirs qu'il s'agit du bien de la
jeuncsse e_n péril ou de gsgner des âmes à Dieu, Je cours etr avant jusqu'à la
témérit6.'

La réponse opporturc aux néccssités rencontr{es ltamène à suivre le
mouveuent de I'histoirc et à I'sssumer avec la créativité et I'Quilibre du
Fondateur par la vérlfication pértodique de son action"

, Mnxrt,«z

Afin que notre style de travail, généreux et sacrifié, puisse
atteindre I'efïicacité pastorale qu'exige le Royaume de Dieu, il
doit assumer un ensemble de modalités qui sont autant d'attitudes
de la personne du salésien : le caractère concret de la réponse
aux exigenc€s des destinataires, l'esprit d'initiative créatrice, la
souplesse equilibree pour suiwe le mouvement de l'histoire.

Les mutations de notre temps nous submergent, apportant
des nouveautés et des tensions, et il nous €xrt facile de céder à
des formes de désequilibre : progressisme ou oonservatisme,
efficacité à tout prix ou spiritualisme, évangélisation ou promotion
humaine, pastorale ou pur enseignement...

Etre attentifs au signes des temps, avoir le sens du ooncret,
I'esprit d'initiative, et faire ces choix avec créatiüté et équilibre,
tout cela requiert de notre part dêtre bien situés dans I'actualité,
de nous sentir entraînô dans un devenir continu, mais en même
temps de ne pas nous détacher de la tradition, d'agir avec
modération (tempérance), de rester vigilants face aux déüations
«grâce à la vérification périodique de notre action»>.
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Iæ salésien répond aux signes des temps avec §en§ du concrrct

Le salésien veut üwe dans le présent, en prenant acte de

toutes les exigences des réalités culturelles et des situations
historiques, dans une recherche ütale de ce qu'il faut au jeune

d'aujourd'hui dans une société fortement socialisée, pluraliste,
fragmentée, ..techniciséerr, dans une Eglise qui, à travers Vatican
II, a renouvelé son visage pastoral.

Dans une situation différente de la nôtre, mai§ cependant

remplie d'inconnues et de nouveautés, Don Bosco affirmait : "En
cette Sriode où tous les Ordres religieux sont supprimés par les

lois civiles, où même les moniales ne peuvent plus être tranquil-
les dans leurs cloîtres, où I'on ne peut plus voir <<i frati>», nous

nous rassemblons, et, à la barbe de nos ennemis, not§ nous

accroissons, norts fondons des maisons, nous faisons tout le bien
qu'on peut faire... Les lois ne tolèrent plus les religieux : eh bien
nors changeons d'habit, et vêtus comme les prêtres séculiers, nous

faisons la même chose. Ils en üendront à ne plus tolérer l'habit
du prêtre ? Qu'importe ! Nous nous habillerons comme tout le
monde, nolts ne cesserons pas pour autant de faire du bien ; nous

porterons la barbe si c'est nécessaire, ce n'est pas cela qui nous

emschera de faire du bien».l
Pour suiwe les progrà de la science et de la vérité, pour

donner des réponses valables dans le changement culturel où nos
jeunes et nous-mêmes sommes immergés, le salésien sera attentif
non seulement au développement des idées, mais à la réalité
concrète, qui est faiæ de personnes et d'événements.

Voir les réalités d'un oeil perspicace pour y lire ..les signes

des temps»,2 accueillir ..les urgences du moment et des lieux» et,
à travers elles, écouter la voix discrèæ du Seigneur qui appelle à

Itngagement pour son Royaume : telle a été I'attitude de Don

, ua rç ross
2 u:|.5 rigpes dee teEps Ernt d€s faib et der &éaements qui ont une siguilication historico-
ræiologique et En æns théologique-.. Ils caractériæat uue époque, en erprimant les besoins et les

aspiratione de t'hunaoité actuelte... et en rÉvélant les voi€s que Dieu oùvte au chemineoent de

lEgliseE (Ihæ ü rùttuwtaa LDC Torino l9l, p. 15-17).
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Bosco. Ses oeuwes n'ont pas été réalisée,s en application d'un
plan préétabli, toutes sont nées pour répondre à des besoins
perçus sur le moment et sur place : .de suis toujours allé de
l'avant comme le Seigneur me I'inspirait et comme les circonstan-
ces I'exigeaientrr.3 Ia réponse adéquate et généreuse aux nécessi-
tes des personnes et des lieux est un des critères que les C.onsti-
tutions établiront, trà concrètement" pour discerner la validité des
actiütés et des oeuwes de nos communautés (cf. Const 41). C'est
là également I'attitude de l'Eglise du C-oncile : dans «Gaudium et
Spesrr, elle déclare vouloir <<connaître, comprendre... scruter les
signes des temps et les inærpréter à la lumière de I'Evangile...
pur pouvoir répondre de manière adaptée à chaque gén&a-
tion»».4

Lc sal6ien entrctient t'esprit dtinitiative

Dans un monde en transformation continue et rapide, aucun
âge n'est plus sensible aux mutations que la jeunesse. L,qs

éducateurs, dès lors, dernont être particulièrement attentifs et
disponibles à cette exigence.

[: volonté de répondre au plus üte au besoins découverts
a conune conséquence inéluctable les deux attitudes de la <<créati-

vité» et de la ..souplesserr.

Notre texte utilise des termes ÿpiques pour préciser le sens
de la «créativité" requis chez le salésien.

- «Esprit d'initiativo siguifie que le salésien oommence dà qu'il
le peut à réaliser ce qui paraît opportun, sans attendre des
conditions idéales, et il commence .<lui-mêmerr, sans attendre d'y
être poussé ou entraîné par d'autres. C'est une attitude qui
demande du courage. A Don Achille Ratti, futur Pape Pie XI,
Don Bosco confiait : <<Quand il s'agit de progrà, je veurx être à

3 uaxvwrtn
1 as, q; cf. aursi G§, ll
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I'avant-garden.s Son zèle lui suggérait toujours quelque nouveau
projet et quelque moyen nouveau de faire du bien aux jeunes.

- *Créativité apostolique" signifie que le salésien met en

mouvement sa propre imagination pastorale pour utiliser tout ce

qui existe de bon, mais aussi pour créer du neuf là où s'en fait
sentir la nécessité : nouveauté de I'oeuwe elle-même ou nou-
veauté de la méthode. L'extraordinaire parole de Don Bosco qui
est citée : <de cours en avant jusqu'à la témérité>» enseigne que,
dans certaines circonstances, le salésien derna risquer et aller
jrsqu'à l'audace apostolique, inspirée par son amour des jeunes

à sauver et par la certitude que Dieu le demande. C'est une
parole à la saint Paul : ..Dieu en effet ne nous a pas donné un
esprit de timidité, mais de force» (2 Tim l, 7).

Iæ sal6ien est souple et Quilibré dans sa capacité de suivre le
mouvement de l'histoire

Fidélité à la üe et à son mouvement, plus qu'aux lois et aux

structures : voici le dernier trait caractéristique de ce comporte-
ment" réaliste et souple, qui veut répondre aux urgences de la
jeunesse. L'attention au réel amène à mnstater que les personnes
et les milieux évoluent, surtout aujourd'hui et particulièrement
chez les jeunes, qui sont les forces les plus sensibles à I'avenir.

De là le devoir de .<vérifier periodiquement sa propre action>>

pour en juger la réelle efTicacité et la maintenir telle selon le
rythme de la üe. Nous avons sur ce point une précieuse déclara-
tion de Don Rinaldi : .<Don Bosco pensait pouvoir se plier
parfaitement aux exigences des temps. C-ette souplesse d'adapta-
tion à toutes les formes de bien qui ne c€ssent de surgir... est

I'esprit propre de nos Constitutions; et le jour où I'on introduirait

5 unxvl.sza
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un changement contraire à cet esprit, pour notre Pieuse Société
ce serait la finrr.6

Le C.oncile Vatican II note que la tâche de l'éducateur exige,
entre les autres qualités humaines, <<une aptitude continuelle à se
renouveler et à s'adapter».7

Tout cela suppose également une certaine souple.sse des
instruments et des structures dans I'action pastorale : leur poids
ou leur grandeur pourraient em@her les nécessaires transfor-
mations.

Dà lors, on ne doit pas s'étonner que chez les salésiens,
certaines choses évoluent et changent. On dernait plutôt s'étonner
si rien ne changeait : ce serait une manière antisalésienne de
recourir aux traditions, contraire à la tradition authentique et à
notre esprit. C'est la confidence faite un jour à Don Barberis par
Don Bosco : <..Ie crois quà partir du moment où nous nous
arrêterions, la Congrégation oommencerait à dépérir".t

Donne-nous, ô Seigneur,
comme à notre Fondateur et Père,
«un coeur vaste comfiæ les plages de sable dc la men,
capable dz lirc les sigrus de ta présence
et les desseitu dc ta volonté,
courageux darc I'initiative,
prêt à répondre aux ücessités
des penonnes et fus milieu*
oublieux de soi, d,e ses propres gotts et intérêts,
et mû uniqucment par la rechcrche fu n gloire
et le salut du procluin

ACS t' 17,6 janüer lf&, 9. 4l ; ct Cc§, 135

GE,s

DalbCrotæaü Mt Wis

6

7

E
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ART. 20 SYSTEME PREVENTIF ET ESPRIT SALESIEN

Guidé por Marie qui a été pour lut Maîtresse de üe, Don Bosco a vécu,

dans la rrncontrt avec les jeunes de son premier oratoirc, une ext'rienæ
spirituelle et éducative qu'll appela «Sysême préventif». Ctétaitr pour lui' un
arnour qui se donne gratuitemenÇ prenant sa source dans la charité de Dieu
qui p{cède toute créature par sa hovidencg l'acconPaSrre Par sa pI{sence et
la sauve en donnant sa vie.

Don Bosco nous le ttansmet Gomme fapn de vivre et de travaillerr en vue

d'antroncer ltEvangile et de sauver les Jeuneg aYGc eux et Par eux. Cest un
csprit qui impÈgne næ rclations avec Dieq nG raPPorts perronnels et notre
vle de omnunautd dans la pratique dtune chnrité qui sait se faire aimer.

Il y a un lien étroit entre I'esprit salésien et le Système

preventif : on peut dire que l'esprit salésien s'æprime et s'incamc
de façon privilégiée dnru le «Système préventif»: il est la création
la plus originale de Don Bosco dans le domaine pédagogique,
mais il est aussi une manière générale et caractéristique d'être et
d'agir personnelle et oommunautaire, qü resplendit dans la üe
des salésiens. Le Sptème préventif est notre «prophétie>>, notre
manière pratique de üwe selon I'Evangile comme éducateurs et
de tendre à la plénitude de la charité : il engage toute la per-
sonne du salésien dans une modalité de pensée et de sentiment,
de üe et d'action, qui inspire et mractérise toute son existence.l

Le Sptème preventif comporte tout un ensemble de valeurs,
que les C-onstitutions dans leur ensemble mettent en éüdence :

- il guide notre action éducative et pastorale et est en même
temps un style de sanctification qui émane d'un coeur
immergé dans le mystère du Christ Sauveur;

I ct n VIGANO, tt Fogao tuûw ùtuo, ACS a'Éfr (r97t), p. 12
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- il est le projet qui caractérise la génialité pastorale de Don
Bosco, capable de faire passer I'esprit dans la vie de façon
juste et pratique;

- il est la mesure de notre authenticité et de notre vocation
d'évangélisateurs-éducateurs ds jeunes;

- il est pour nous synthèse ütale de pédagogie, de pastorale et
de spiritualité; par lui" «nous professons publiquement que
I'amour du Père nous appelle et nous réunit en communauté
pour faire de now des évangélisateurs des jeunes dans la
responsabilité partagée d'un projet éducatif qui s'inspire du
charisme de Don Boscor;2

- enfin, pour la Famille salésienne, le qptème préventif est I'un
des pivots d'unité au sein du pluralisme des idées et de la
décentralisation : lorsque la diversification culturelle pourrait
nous faire déüer, le Système préventif nous aide à <<conserver
le lien vital avec le Fondateur et I'unité de I'esprit».3

Une communauté salésienne, dès lors, vérifie sa üe et sa
croissance vocationnelle en se confrontant quotidiennement avec
la pratique du Système préventif.

la réflexion sur cet article se révèle plus que jamais impor-
tante et contraignante quand nou écoutons cet avertissement du
CG27 : <<Devant les situations des jeunes d'aujourd'hui, le
Sptèmg preventif exige que lbn recherche une nouvelle pré-
seDCe>».4 Don Rinaldi afTîrmait : ..I-€ salesien est salésien ou il
n'est rien, ou il e.st de Don Bosco ou il n'est de personne. Si
nous étudions Don Bosco, si nous suivons son Sptème préventif,
nous serons en vérité ses fils, autrement nous ne serons rien et
nous travaillerons en l'air et en-dehors de la voierr.5

,
3

4

5

cG21, tt
cG21.æ

cG21,155

E VALENTINI, tbt Rbtaldi n@o di pAgosia a qùi@ s&ùru, Toriao 1965, p. 32
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Lc Système pr€ventif, véritable exp€rience spirituelle et fiucs-
tivg est un amour gratuit qui précÈde, accompagne et sauve

C.et élément fondamental de notre esprit6 a mûri dans la üe
de Don Bosco comme «une expérience spirituelle et éducative»,
«une expérience d'Esprit-Saintrr,T qui dà sa première manifesta-

tion a comporté aussi la présence maternelle de Marie «guide et

maîtresse de sagesse». Une telle expérience, vécue au milieu "des
jeunes du premier Oratoire»>, dans la simplicité, la joie, I'esprit de

famille et le sens du concret, notrs a été transmise comme un
précieux héritage personnel et communautaire, et nous le rece-

vons à la fois oomme méthode d'action pastorale et comme

chemin de sainteté.
Le, texte des Constitutions souligne que cette synthese

créatrice de Don Bosco trouve son élément catalyseur dans cette
«charité pastorale», qui est le centre même de I'e.sprit salésien (cf.

Const 10) : Don Rinaldi et Don Caviglia, parlant de la «bonté»

(notre <<quatrième voeu>>, üé au nom même de «Salésien»!) disent
qu'elle n'est autre que la pratique du Sptème préventif, vecu

parmi les jeunes : il est non seulement <<le sptème de la bontérr,

mais «la bonté érigén en systèmerr.E

Ph.rs loin, le Système préventif sera présenté comme méthode
d'action éducative et pastorale qui, grâce à la présence éducative
et avec la force de la persuasion et de I'amour, fait grandir les
jeunes oomme .<d'honnêtes citoyens et de bons chrétiens" (cf.
Const chap. fV, en particulier les art. 38 et 39).Ici, la Règle veut
surtout mettre en érridence que le Système préventif, expérience
d'Esprit §ain[, est pour nous un chemin de sanctiftcation z rl est
<<un amour qui se donne gratuitement, s'inspirant de la charité de

Dieu qui prâdent toute créature de sa Proüdence, la suit par sa

6 g-cou,n
7 o.-rlr-tt
E lt Cl,VtOUÀ U pcaopfla û bt ba, Rona l*tS, p. t4-15 : cf.,'tCS a" 290 (198). p. 9
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présence et la sauve en donnant sa üerr.e Il se traduit donc dans
un exercice constant de charité qui n'a pas de limitqs et qui rend
le salésien signe et témoin de I'amour (cf. C.onst 2).

Lc Système pr€ventif est une fagon de üvne et de travailler en
vue dtannoncrcr ltEvangile et de sauver les Jeunes

Le Recteur Majeur, Don Vigano, écrit : <.I-€ CGS nous a
rappelé qu'entre la 'mission'salésienne (unique et identique pour
tous et partout) et la 'pastorale concrète' (pluriforme et variée
selon les situations), il y a d'importantes différences de niveau
qu'il faut savoir harmoniser; le Système préventif st à situer
entre ces deur moments, comne une critériologie pédagogim-
pastorale, qui éclaire et guide les projets à élaborer et à appliquer
méthodologiquement dans les diverses situations de temps et de
lieuxrr.lo

I-a première et la plus urgente exigence du Sptème préventif
est pour nous celle de <<ne pas déserter le champ difEcile de
notre engagement auprès des jeunesrr.ll

Selon I'expression des C.onstitutions, le sal&ien reçoit du
Sptème préventif I'inütation à vivre parmi les jewtcs. C'est une
pratique, guidee par le ooeur plus que par les sciences p"dagogr-
ques, qui le stimule à apprendre I'art et le sacrifice de rester avec
les jeunes, particulièrement les plus be,sogneu:ç de les aimer, de
les connaître personnellement ainsi que les problèmes de leur
condition dans le lieu où ils üvent.l2

Rappelons-nous le témoignage rapporté dans la lættre de
Rome : <<Aux temps anciens de I'Oratoire, n'étiez-vous pas
toujours au milieu des garçons pendant les récréations ?r, Don
Bosco lui-même disait : «Ici, avec vous, je mc sens bien. Ma vie,

9 ct. cazt, tt
l0 ecs n' 290 (l9?t) p. t2-t3 ; cf. ccs, :to
ll G. Acs n. 290 (1978! p. t9 ; cf. CG22 Dæmati, t" 6
12 q- cozt, ts
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c'est vraiment d'être avec vousr.t3 [r Recteur Majeur commente
ainsi cette phrase : «Le salésien ne travaille pas seulement pour
les jeunes, mais il üt parmi eux et avec eur Le Sptème préventif
est pour lui une pratique guidee par le ooeur, plutôt qu'une
ideologie structurée par la science. Il a besoin, par conséquent,
d'apprendre l'art et le renoncement d'être physiquement pré-
sentrr.l4

Iæ salésien reçoit enoore du Sptème préventif le stimulant
à travailler pour les jeuncs et avec les ieunes,les impliquant dans

la réalisation de leur projet de üe. I"es C-onstitutions indiquent
expressément la finalité ultime de cet engagement avec et pour
les jeunes : leur communiquer I'Evangile de Jésus et leur porter
son salul Le Sptème préventif unit étroitement l'évangélisation
à l'éducation (cf. C-onst 31); il ne réduit pas la pastorale à la
seule catéchèse ou à la seule liturgie, mais il envahit tous les

domaines de la condition des jeunes en reliant I'Evangile avec la

culture et la üe.

Le texte conclut par une affirmation de fond : le Sptème
préventif «imprègne nos relatiaru avec Dieq nos rapPorts Penon-
nels et ratre vic de communauté»», imprwrant à toute notre actiüté
I'orientation vers sa fin suprême, qui est celle que voulait Don
Bosco : <<L'unique but de I'Oratoire est de sauver les âmes". Il
anime, de cette manière, un processus éducatif orienté vers le
Christ, avec une attention priülégiee à la üe sacramentelle et
mariale; avec audace et originalité, il propose la sainteté pour les

jeunes, avec des modalités qui plaisent aux jeunes, car elle passe

à travers une charité «qui sait se faire aimerrr.

Quant à la manière concrète de pratiquer le Sptème préven-

tif, on en parlera en traitant de la mission apostolique (cf. Const
3&39). Il sufTit ici de rappeler une lettre de Don Bosco au

Proüncial de I'Argentine, Don G. Costamagna, écrite le 10 août

'3 Ma w, est
11 ct rcs n' Do sn\,9. n
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1885: <<Ie voudrais pouvoir avoir avec moi tous mes fils et nos

consoeurs d'Amérique... Je voudrais faire à tous... une conférence
sur I'esprit salésien qui doit animer et guider nos actions et toutes
nos paroles. Que le système préventif soit proprement Ie nôtre...

Que dans les classes résonnent la parole douceur, charité,
patience... Que chaque salésien se fasse I'ami de tous, qu'il ne

cherche jamais à se venger, qu'il soit prompt à pardonner et ne
reüenne jamais sur des choses antérieurement pardonnées... Iâ
douceur dans les paroles, dans les actes, dans les avis à donner
permet de gagner tout et tousrr.ls Nous savons que "à cette lettre
on attribua par la suite la prosperité spirituelle et matérielle de

la Proünce d'Argentine. Non seulement le Proüncial, mais

d'autres aussi, après I'avoir recopiée, en remercièrent le saint.
Certains, se sentant plus en défaut, ou éprouvant de plus grandes

difficultés à être charitables, sl obligèrent par un voeu qu'ils
renouvelaient chaque mois à I'occasion de I'Exercice de la bonne
mOftrr.l6

Le Père Duvallet, qui pendant vingt ans fut le collaborateur
de l'Abbé Pierre dans I'apostolat de rééducation des jeunes, nous
lance cet appel significatif : <<Vous avez des oewres, des collèges,
des patronages pour les jeunes, mais vous î'avez qu'un seul
trésor : la pédagogie de Don Bosco. Dans un monde où les

jeunes sont trahis, desséchés, triturés, utilisés, le Seigneur vous a

mnfié une pédagogie où triomphe le respect du jeune, de sa

grandeur et de sa fragilité, de sa dignité de fils de Dieu. Conser-
vez-la, renouvelezJa, rajeunissez-la, enrichissez-la de toutes les

découvertss modernes, adaptez-la à ces créatures du üngtième
siècle et à leurs drame.s que Don Bosco n'a pas pu connaître.
Mais de grâce, oonservez ce trésor. Changez tout, perdez s'il le
faut vos maisons, mais conservez cÊ tésor, en cultivant, dans de.s

milliers de coeurs d'éducateurs, la manière d'aimer et de sauver
les jeunes qui est le véritable héritage de Don Boscorr.lT

15 epuot*1", vol IV, Torino, 1959, p.332
16 lbid., p. 333 noæ

17 AÀW, nII siwna eùæatiw ü fui fuo ta prfugogia otriq c nu»ab, Atti del Conrægno
Europeo Salesiauo sul sislema educativo di Don Bcoo, LDC Torino 194, p.314
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O Seigneur,
sous la conduite matemelle de Marie,
Don Bosco a trouvé darc le «Système préventif»
utæ maniàre stre de répandre parmi les jeunes
ta clurité.
Accorde-nous, à nous aussi, d'assitniler et de viwe,
comme un précieur héritage fu notre père,
cette forme de donatian totale
à l'éùtcation des jeuncs,
et dc la transrnettre
avec urlÊ intacte Wifé
à cew qui viendront après raus.
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ART. 2I DON BOSCO NOTRE MODELE

Lc Seigneur nous a donné en Don Bæco un père et un Eaître.
Nous l'étudions et Dous |tlmitons En lui nous admirons un splendide

accord de la nature et de la gÉce. hofondément humain, riche des vertus de
so race, il était ouvert aux réalttés de ce monde. hofondément homme de Dieu,
comblé des dons de ltEsprit Saint, il vivalt «comme stil voyait l,invisible».,

Ccs deux aspccts se sont fondus dans un pmJet de üe dtune pmfonde
unité : Ie servlce des Jeunes. Don Bæco le réaltso ayec une coDstante fermeté
au milieu des obstaclcs et des fatigueg et ayec toute la sensibilité d'un coeur
généreur. «Pas un de scs pas, pas une de ses panoles, pas une de ses entrepri-
ses qui ntait eu pour but le salut de la Jeunæsa- En toute vérlts il nreut rien
d'autre à æur que les âmes»r.z

l. na, w
' Don Rua, Læe ila 24.8.1891

L'article qui conclut ce chapitre en exprime le sommet et la
synthèse : il affirme que l'esprit salésien est incarné dans le
Fondateur, et que pour üwe cet esprit il faut se référer à son
exemple. Don Bosco est le «@re» et le <<maître» que le Seigneur
nous a donné; il est notre <<modèlo>.

Tout fondateur est un fruit de la üe et de la sainteté de
I'Eglise,r et il est modelé par l'Esprirsaint pour devenir un
exemple pour d'autres frères à qui il peut dire avec I'Apôtre :
«Soyez mes imitateurs, oomme je le suis du Christ» (1 C-or 11, 1).
Don Bosco est notre modèle en tant qu'il reproduit pour nous,
comme une image üvante, le Christ lui-même.

Le recours à des modèles dans la culture contemporaine,
comme d'ailleurs dans toute la tradition ecclésiale, est une
exigence fortement perçue. t-es idéaux sont oommuniqués de plus
en plus non par des concepts, mais par des exemples.

En tant que modèle <<d'esprit salésien», Don Bosco nous a
été donné par Dieu et c'est à Dieu qu'il se réflère : son exempla-

I ci" Le,s«
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rité fonctionne donc de manière üvante et mystérieuse, et a une
grande portee pratique; sa üe vécue, plus que nos paroles, peut
exprimer I'inexprimable. Notre description de "l'esprit salésien,
fait appel à la compréhension, tandis que sa üe exemplaire fait
appel à I'imitation; son exemple se fait continuellement présent
à l'âme du salésien ou à la oofilmunauté, de sorte que peut se

râliser une lente assimilation des tais de sa phpionomie et de
son sÿle de üe : norts devenons ses imitateurs. Don Bosco
continue à exercer sur nous cette attraction, et quand elle se

developpe par l'étude et la recherche, elle deüent aussi amour,
transformation" renouvellemenl

De cette manière, Don Bosm <<revienb> parmi nous : sa üe
reste un appel Certes, les circonstanoes historiques de son
ex$rience ne sont phs les nôtres; lui cependant reste toujours
pour nous un prophète, un inspirateur, un signe indicateur du
chemin à sürrre.

Sachons enfin que, par la communion des saints, il est encore
présent dans I'Eglise et dans la C.ongrégation, et que sa sainteté
et son intercession se p§ettent de manière féconde dans le
temp§.

Lc Seigneur nous a donné en l)on Bosco un 1Ère et un maîtrrc

C.ette affirmation plaée en conclusion du chapitre nous aide
à voir en Don Bosco la synthàe ütale de I'esprit salésien.
Obsewons, avec le CGS, qu'il ne s'agit pas d'un Don Bosco
abstrait, arraché à la réalité, mais d'une <<personne üvante, à
I'oeuvre au milieu de ses garçons pendant toute la durée de sa

üe apostoliquerr.2 Ce Don Bosco devient le <<critère permanenb>
de la "fidélité dynamiquo> du salésien, souroe continuelle d'inspi-
ration et de réflexion.3

2 cas, ps
3 Voir te documeut tr du CGS : eDott fu à fAaobe, eitàrc ptnoou b ratouvfuncat de
l'uüat sléiaoo, CGS 192-2,7}.
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Arrêtons-nous un moment sur cette figure du «père et
maître, qui grandit toujours davantage au fur et à mesure qu'elle
s'éloigne dans le temps.

- L'image du «père»» fait référence d'abord à la mptérieuse
paternité de Dieu, qui se révèle dans le don de la üe et de la
filiation diüne au baptême. Mais elle est aussi modelée sur la
simple paternité humaine du père de famille. Toutes derx
rappellent au salésien et à la oommgaagté la bienveillance,
I'attention, la disponibilité, le pardon

Toute sa üe, Don Bosco a manifesté son coeur de pere. Il
disait à ses salésiens : <<Dans quelque partie éloignee du globe où
volrs volrs trouviez, nbubliez pas qu'en Itaüe vous avez un père
qui vous aime dans le Seigneurrr.a Evoquons ensore I'appel plein
de tristesse de la I-ettre de Rome de 1884 : <<Savez-vous ce
qu'attend ce pauwe üeillard qui a consumé toute sa üe pour ses
chers garçons?... Que refleurissent les jours heureux de l'ancien
Oratoire. Jours d'affection et de confiance chrétienne, jours de
compréhension et de support mutuel par amour de Jésus-Christ,
jours des ooeurs ouverts en pleine candeur et simplicité, jours de
charité et de joie véritable pour tous».s

Le salésien ne peut oublier que cette particulière <<expérience
d'Esprit Saintrr,6 qui représente de don de la vocation salésienne,
lui a été transmise, par une dispo.sition diüne proüdentielle,
précisément à travers son Fondateur, oomme une nouvelle
communication de I'Evangile et comme un engagement ecclésial
particulier. Le Fondateur I'a introduit et comme engendré à ce
nouveau mode de suiwe le Christ, avec d'immenses sacrifices il a
accompagné la Congrégation naissante à ses débuts. Don Bosco
est en vérité le père de notre vocation !
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- L'image du «maîtra» rappelle sa capacité de reproduire
certains traits de Jésus, .<le diün maîtrerr, son guide depuis le rêve
des neuf ans, et certains traits aussi de la Vierge Marie, qui lui
fut donnée comme <<Maîtresse de sagesserr.T De tous deux, Don
Bosco a appris la bonté et I'art de montrer aur jeunes le chemin
du salut en leur faisant comprendre combien Dieu les aime.

Releryons la capacité de communication qu'eut Don Bosco
(<maître»), sa capacité de parler de manière simple, de se faire
écouter et de se faire comprendre, de transmettre de manière
incisive la Parole du Seigneur, mais spécialement de se faire
aimer, ce qui veut dire savoir parler et enseigner avec le langage
du coeur.

Nous I'invoquons oomme «$re et maître» en même temps
que tous les jeunes, en particulier avec les jeunes de la rue, les
apprentis et les jeunes ouwiers, les élèves des écoles profession-
nelles, les prestidigitateurs et les saltimbanques, les jeunes appelô
à le suiwe pour sauver d'autres jeunes; mais également avec les
parents, les professeurs, les éducateun, les pasteurs.

Mais n'oublions pas que Don Bosco, dans son testament
spirituel, nous ré@te que notre wai Superieur est le Christ
Jésrs : <.Il sera toujoun notre Maître, notre guide, notre mo-
dèlerr.8

Nous <<ltétudions>>, admirant en lul un splendide accord de la
nature et de la grtcr

On a dit que Don Bosco est I'un des saints les plus <<com-

plets" de I'histoire de I'Eglise, dans le sens que se sont accumulés
en lui à un degré étonnant des dons de nature et des dons de
grâce. Notre texte souligne bien ce fait, en mettant en éüdence
surtout le <cplendide accord de la nature et de la grâce».

7 q-ua\tz
8 æ uafiJu\Ël-n|
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L'humain, en Don Bosco, n'a pas été effaé, mais a été
impregné du diün; il a conservé toutè sa force : Don Bosco était
«prolotdément hommq riche des vertus de sa race>r, <<ouvert aux
réalités de ce monde>>, capable d'inspirer estime, confiance et
affection, car il était capable d'aimer; éducateur et formateur,
«idéaliste et réaliste, qui sait tout oser, mais aussi user de pru-
dence» (D-1ni9l Ropu); un <<géant arur longs bras qui a réussi à
embrasser I'univers> (Cardinal Nina à Iæon Xlp; rêu"r, (que de
rêvs dans sa üe...) et réalisaæur concreL

D'.autre part, il se révèle «profondément homme de Dieu,
comblé des dons de I'Esprit-sainb»; «il vivait cornme s,il voyait
l'invisible», c'esràdire qu'il savait rire l'histoire dans laque[ê il
était immerge avec un regard de foi extraordinaire.

L'impression que donnait Don Bosco était celle_ci : un
homme de la terre et du ciel, ouvert aux hommes ses frères et
plonge en Dieq un homme qü de ce fait attire la sympathie.
c'est pour no* une inütation à derrelopper toutes nos iessources
pour un accomplissement meilleur de notre vocation.e

Nous devons utiliser cette clef d'interprétation de la figure
spirituelle de Don Bosco : elle permet de discerner les traits
gajeurs de la spiritualité salésienne, profondément-incarnée dans
I'histoire et profondément immergéaen Dieu.

I-a Règle rappelle au sarésien I'importance «d'étudien, Don
Bosco, de le sentir proche, de se confronter à lui : c'est grâce
seulement à cette mnfrontation constante, journalière avèc le
Fondateur, qu'il purra maintenir et renouveler le feu de son
amour et son zèle ardent pour le bien des jeunes.

Nous <<l'imitons» comme modète dans le servicr des jeunes

Toute sa richesse de nature et de grâce, Don Bosco l,a mise
au service d'une unique mission «daru un projet de vie d'une
proforde unité». [æs der.rx aspects, I'humain et le divin, sont

l-^qr^F-grîo hunaiDs er diviu daDs rs sahæté de Don Bocq on peur voir re tivre du p.
BROCARDO, .bt bco, pr$abna* toto, profatbnatcsuo, LâS'Roea' l9g5
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intimement unis en Don Bosco dans I'unique mission du salut des

jeunes.- 
Ceci est un autre trait surprenant de sa personnalité, tant

comme fondateur que comme éducateur : il est I'homme ..d'unett

idée, toujours présente, qui s'amplifie toujours davantage, mais qui

reste «une" depuis le rêve des neuf ans jusqu'à son dernier

soupir : sauver les jeunes, spécialement les plus pauwes-

C,e service des jeunes lui a fait mettre la main à des entrepri-

s€xr oourageuses. Il les réalisa <<averc fermeté et constance, parmi

les obstacles et les fatigues, avec la sensibilité d'un coeur géné-

reux»> : oomme I'atteste Don Rua, son premier successeur' (<pas

un de ses pas, Pas une de ses paroles, pas une de ses entreprises

qui n'ait eü pour but le salut de la jeunesse... En toute vérité, il
n'eut rien d'âutre à coeur que les âmesrr.lo

Son exemple est pour nous une inütation à la fermeté dans

notre engagement, à I'unification de nos pensées, de nos forces,

de toute notre personne dans une même direction, une incitation

à la fidélité jusqu'à la mort.

Enfin, le texte précise que Don Bosco s'est donné à son

travail avec passion, engageant toutes ses re§source.s, avec force
et tendresse de coeur. Force et constance pour réaliser une

vocation et une oewre entravées par tant de difficultés; force

pour lancer des initiatives qui requéraient une grande audace,

bouleversant parfois des façons de penser et d'agir traditionnelles;
force pour acc€pter les fatigues de son ministère jusqu'à mourir
d'épuisement.

De I'homme saintement passionné, rl a eu aussi la tendresse z

tendresse d'un coeur touché par la misère des jeunes et par

I'injustice subie par les humbles; tendresse d'un coeur de père qui

le rendait attentif à chacun de ses <<chers fils», désireux de leur

bien, et tout triste quand il devait üvre loin d'eux; tendresse enfin

d'un @eur d'enfant qui lui inspirait mnfiance et joie devant le

t0 mN RUÀ læue du 24.&lE9t, l,a. cirubi,p. ll0
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Dieu infiniment bon et devant la Vierge Marie, la mère de sa

Famille.

Ainsi Don Bosco reste toujours le guide qui peut éclairer nos
choix d'aujourd'hui, le modèle avec lequel mnfronter notre
fidélité, I'animateur de nos projets éducatifs et pastorauq I'inter-
oesseur auprà de Dieu pour les grâces qui nous sont nécessaires.

Sois béni" ô Père,
pour nous avoir donné
Don Bosco cornrne père et mtître,
et pour l'avoir comblé d'ætraordinaires dons
de ruture et de grôce :
il s'est montré parfaitement lwmain
parmi ses contemporaitæ,
et entièrement dowté à toi
dans la docilité à ton Esprit Sairu.

Accordc-nous, nants t'en prions,
dc réaliser ses enseignements
et de suiwe ses æemples,
afrn d'être aujourd'hui un prolongement de sa présence
dans un service fîdèle aur jeunes,

réalisé avec force, courage et penévérance
et avec la chaleur d'un coeur
seruible et généreux
Amen.
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CHAPITRE III
IÂ PROFESSION DU SALESIEN

«Jésus leur dit : Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheun
d'hommes. Laissant aussitôt leun filets, ils le suivirenb> (Mc 1, 17-
t8).

L'actuel récit de Mc 1, 1G'20, qui réunit deux scènes de
vocation parallèles, offre deux lignes de pensée : le souvenir
essentiel d'appels de la part de Jésus, avec I'exigence de I'im-
pératif ("Venez à ma suite"), la solennité de la promesse (...Je

ferai de vous des pêcheurs d'hommes,) et la rapidlté de la
réponse sans retour en arrière; en même temps, on entrevoit
I'utilisation catéchétique faite par !a communauté chrétienne,
qui voit dans toute vocation un prolongement de ce premier
commandement (de !à le caractère schématique et essentielde
!a scène).

On a remarqué que ce récit évoque des sênes bibliques
de vocation, en particulier celle d'Elie qui invite Elisée (1 Rois
19, 19-21). Mais les paroles de Jésus sont marquées de deux
caractéristiques, bien soulignées du reste dans la suite de
I'Evangile (cf. 3, 13-19) : !e lien total avec la personne du
Maître, reconnu comme Messie (un "suivre Jésus" qui consis-
tera toujours dans le fait de marcher derrière lui en fidèle
obéissance); et en conséquence, la participation active à sa
mission, celle du Royaume de Dieu, en fonction duquel sont
lancés les appels. Devenir "pêcheurs d'hommes", à la lumière
de la parabole des bons et des mauvais poissons (Mt 13, 47-
50), assume la forte signification de disposer les hommes en
vue du Royaume messianique, de les aider à réaliser pleine-
ment leur salut, de leur faire expérimenter !a joie du monde
nouveau.
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Si !'on regarde bien, cette citation évoque cette consécra-
tion apostolique que le salésien atfirme, comme prière, dans la
formule de sa professlon (Const Zal. De cette manière, il reçoit
la grâce d'une participation à ces premières scènes de
vocation auprès du lac, d'où partit l'évangile du Royaume de
Dieu (Mc 1, 14-15).

!t**

Ce troisième chapitre, qui a pour titre "la profession du

salésier»», présente d'importantes nouveautés par rapport à la
façon traditionnelle de présenter les traits fondamentaux de I'acte

de notre profession religieuse.

Un premier élément de nouveauté est la place elle-même de

ce thètnc daru la première partie des Constitutions. Tandis que,

dans les textes d'avant le CGS, la profession était insérée dans la
description des étapes de I'incorporation à la Société, elle est

désormais présentée à I'intérieur de la partie initiale des Constitu-
tions, en même temps que les autres éléments.<fondamentaux» de

la vocation salésienne. On veut par là mettre en relief comment
la profession investit et illumine tous les ispects de la vie du

salésien. Sa signification globale apparaît en toute clarté : elle fait
de nous des ..consacrés» par Dieu pour les jeunes, liant <<au

service des jeunes la üe évangelique religieuserrl.
Il faut aussi remarquer que la profession est présentée en

référence explicite à I'identité de la Congrégation : il s'agit en

effet d'une profession apostolique-religieuse qui qualifie le
salésien.

La nouveauté du chapitre apparaît également dans son

articulation : il part de la vocation personnelle du salésien et de

, ccs, lrg
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sa donation à Dieu, englobant entièrement I'engagement apostoli-
que, la üe de communion et le choix d'une forme d'existence
conforme aux conseils évangéliques.

Dans la profession se rencontrent I'amour de Dieu et la
réponse de I'homme. Læ terme <<consacre>» a Dieu pour sujet,
parce que I'initiative et I'action consacrante sont de Lui; mais il
implique aussi la donation de la personne du salésien, qui répond
à I'appel en émettant la profession et en entrant ainsi dans la
Société. Dieu consacre pour une mission apostolique réalisée en
communauté et avec une radicalité évangélique; et le salésien
s'offre totalement à Lui pour üwe cet engagement apostolique,
avec des frères, et selon I'Evangile.

Enfin, le chapitre est nouveau par le message explicite de
sabxeté salésienne lié à la profession dans I'esprit des Béatitudes,
qui constitue le don le plus urgent et le plus beau que nous
puissions offrir à nos jeunes (cf. C-onst 25).

Les parties suivantes des C-onstitutions dewont être lues
comme le développement logique et cohérent de l'engagement
que le salésien assume au moment de la profession.

Pour ce qui est de la structure du chapitre, on remarque qu'il
s'articule autour de I'acte personnel de la profession : c'est le
noyau central de tous les articles.

l) Aft. 22 : Vocation penonnelle du salésien

[,e préambule fondamental est la vocation personnelle, qui
comporte des dons spéciaux de la part de Dieu. A ces dons,
chaque salésien répond par la donation de lui-même, en un
chemin de santification et de réalisation chrétienne. Tandis que
le chapitre I a défini I'identité de la Société, et que le chapitre II
a décrit I'esprit particulier qui I'anime, le chapitre III mncentre
son attention sur I'identité de chaque membre à travers son
engagement personnel.

t7
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2) Art 23 : Sens de notre proÿssion

Le sens de la profession est mnsidéré en référence à chaque
confrère et à la Société entière. La profession est :
- signe d'une rencontre d'amour-alliance;
- don de soi au Christ et au( frères;
- engagement réciproque du profès et de la Société;
- participation plus profonde à la grâce du Baptême;
- acte radical de liberté;
- début d'une üe nouvelle;
- service s$cifique rendu à I'Eglise.

3) Art" 24 : Formule de la profession

Comme nous le disions, le noyau central est constitué par
I'acte de la profession : la formule exprime en forme de prière
I'engagement d'assumer librement Ia üe selon les conseils évangé-
liques, en même temps que la globalité des tâches de la mission
salésienne, selon les indications des Constitutions.

4) Art 25 : La professio4 source de sanctilication

La rencontre qui se réalise dans la profession entre Dieu et
le confrère a plusieun conséquences :

- I'action consacrante de I'Esprit, qui deüent source per-
manente de grâce, de soutien pour la persévérance et pour
la croissance dans la charité pastorale;

- I'aide stimulante dqs Salésiens déjà glorifies, et de ceux qui
üvent à nos côtés, pour réaliser en plénitude cet idéal de vie;

- un témoignage de sainteté salésienne spécifique, qui est le
don le plus valable que nous puissions offrir aux jeunes.

Rappelons une fois encore la signification ..fondamentale, de
ce bref chapitre. I-e salésien pourra certainement s'y référer, tant
dans la pratique quotidienne qu'à I'heure de l'épreuve, pour
renouveler cet acte d'engagement personnel, qui est avant tout la
promesse <<d'un amour inconditionnel de Dieurr.
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ART. 22 VOCATION PERSONNELLE DU SALESIEN

Chacun de nous est appelé par Dieu à falne partie de la Société salésienne.
Pour celq il reçoit de Lui des dons personoels eÇ s,il épond fidèlement à cet
appcl, il trruve le chemin de sa pleine r{alisation dans le ChrisL

Lr Société le reconnaît dans sa vocation pnopre et t'aide à la développer.
Lui de son côt§ en membre r,esponsable, se met lui-même au service de la üe
et de |taction GoEmuDe.

Chaque appel manlfcste que le §elgneur aime la CongÉgation, qu'i! la veut
vivante pour le bien de son Egllse et qutü ne Geâse de I'enrichir de nouvellcs
énergies apætoliques

Le premier article des Constitutions nous a parlé de I'appel
que Dieu a adressé à notre Fondateur; cet article 22 parle de
I'appel que Dieu adresse à chacun dæ membres de la Société.

Don Bosco a reçu des dons speciaux pour devenir Fondateur
d'un vaste mouvement spirituel pour le salut des jeunes; chacun
de nous resoit des dons personnels pour être continuateur de la
même mission en faveur des jeunes.

Cette continuité, appuyée sur I'initiative et la fidélité de Dieu,
se manifeste dans le don incessant de vocations apostoliques que
resoit la Congrégation. C'est pourquoi, tandis qu'il souligne la
dimension surnaturelle de la vocation, I'article met en évidence la
richesse que représente la voaation pour I'Eglise et pour la
Congrégation.

Il en découle aussi une inütation à considérer I'imporranoe
du travail pour les vocations, dont dépendent I'avenir, le dévelop-
pement et la mission de I'Eglise. Don Bosco nous répète : <.Nous
offrons un grand trésor à l'Eglise quand nous lui procurons une
bonne vocationrr.l Et encore : «Pensons à augmenter notre
personnel : mais pur l'obtenir, il faut que tous nous nous
fassions un devoir de gagner quelque nouveau confrère>>.2
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Iæ satésien est appeté par Dieu dans la Congrégation

Le premier paragraphe exprime bien I'aspect personnel et

divin de la vocation. Nous sommes «appelés par notre nom" (Jn

10, 3 ; cf. C-onst 196) : I'affirmation a I'efficacité de la foi. C'est

le signe d'un amour qui üent de loin : il üent du mystère de

Dieu Trinité.
Le Père appelle chaque homme à sanctifier son Nom, à

réaliser son Règne, à accomplir sa volonté. Il est le maître de la
moisson et des vocations (cf. Mt 9, 38), et chacun de nous sait

que sa væation üent du Père; il oMit au Père, il üt dans une

relation singulière d'amour avec le Père.
C'est dans le Fils, «l'appelé" par excellence par le Père, que

tous nous sommes appelés (cf. 2 Tim 1, 9); mais c'est le Christ
lui-même, le Maître, qui appelle (cf. Rm 1, 6 ; Jn lL, ?8) et qui

dit : «Viens et vois» (Jn 1, 46), «Viens et suis-moi» (cf. Mc 2,

13), même si souvent il se sert de la médiation d'autres person-

ne§.
C'est I'Esprit qui consacre pour la mission ceu( que le Père

appelle par son Fils Jésus-Christ. Chaque vocation est un don de

I'Esprit, et c'est seulement dans I'Esprit qu'elle peut être perçue,

amenée à maturation et devenir fruit.

Les doru penonræls de tout ordre (intellectuels, pratiques et
surtout spirituels) sont donnés afin que celui qui est appelé puisse

mnnaître et üwe les valeurs de la vocation salésienne, spéciale-

ment I'urgence pour le service des jeunes pauwes, et qu'il puisse

s'insérer dans le projet d'une oommunauté, qui est rencontre de

personnes, qui est «Congrégation» (le mot lui-même exprime ce

dynamisme de <d'appel>»); ils sont donnés pour qu'il puisse se

réaliser pleinement en Jésus-Christ, I'Homme parfait.
On exprime ici la certitude que le Seigneur accompagne

chaque appelé avec la richesse de sa grâce : comment I'Esprit
Saint pourrait-il engager quelqu'un sur une route et ne pas lui
fournir les forces et la capacité de la parcourir ? Mais d'autre
part, on souligne aussi I'importance du discernement que chacun
doit accomplir pour connaître sa propre vocation et vérifier son
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idonéité face au choix de la üe salésienne:3 si quelqu'un est
appelé, comment dewa-t-il faire pour répondre au don de Dieu ?

Remarquons que I'aspect personnel du don n'est jamais
séparé de l'engagement communautabe. Don Bosco recomman-
dait : «Préservons-nous de l'égoibme; ne cherchons jamais notre
avantage privé, mais employons-nous avec le plus grand zèle au
bien commun de la C.ongrégation»r.a

C-omme on le disait, tout ce dynamisme porte à la pleine
réalisation de nous-mêmes, et deüent en même temps un témoi-
gnage pour les jeunes arxquels nous sommes envoyés.

Si ..se réaliser» signifiait seulement pour nous satisfaire nos
propres goûs ou nos idéaux humains, perfectionner nos capacités
physiques et intellectuelles, nous ressemblerions à tant de jeunes
qui ne savent pas réfléchir sur le sens profond de la üe et ne
trouvent pas le chemin de leur wai bonheur.

Nous tendons à .<nous réaliser en Jésus-Christ" : nous par-
ticipons ainsi à la grandeur de Dieu, aux projets du Royaume, et
nous aocomplissons une tâche de médiation pour nos jeunes, qui
cherchent la plénitude de leur propre humanité.

La Société reconnait et accueille le cnnfÈre, et lui se donne lui-
même

L'aspect communautaire de la vocation salésienne trouve ici
une autre confirmation.

D'une part, la Société, face à chacun de ses membres,
s'engage publiquement:

J e p-p* du disoernenear vocationoel, voir le document a&irai e noùne ü diæqtimalo
yæzziaale ntcsioo. Iz aruaisiotti,, Rona 1985; en particulier n" 2{ : Cætituzioni e discernimento
vocazionale.

/ p. SO§CO, Maiqc allo C^ætirt;rriatti, Cinque diferti da evirare. Cf. Appendice Cansrituüone
19t4, p.4
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- à ole reconnaîtro» dans sa vocation : ce terme, plus qu'un acte
juridique superficiel, signifie un comportement actif incluant la

confiance, I'estime, le respect de la personne du confrère audelà
de sa fonction et de son ..rendement»>, I'attention à I'oeuwe de

l'Esprit Saint dans son âme;

- à ol'aile» à developper sa Propre vocation, à grandir, à

valoriser ses dons, qui sont I'expression la plus riche d'une
penonnalité spirituelle et apostolique et une ressource pour la
oommunauté touæ entière.

D'autre parÇ le confrère est conscient de ce qu'il reçoit de

la Société, et il ne peut oublier que sa vocation est celle d'un
membre relié à tous les autres membres, et que l'Esprit distribue
ses dons non pas pour une satisfaction individuelle, mais <(pour

I'utilité sommune>> (1 C-or 12,7).Il a le droit de recevoir paroe

qu'il a le devoir de donner. Il réalisera sa vocation personnelle

dans la mesure où il développera en lui un amour désintéressé,

le sens de la responsabilité, I'esprit de famille et de groupe.

Cette ..reconnaissance réciproque» respecte les diversités

personnelles et permet d'exprimer la vérité du rapport entre la
Société et chaque membre : elle crée ainsi ce juste ..sens d'appar-
tenance»» grâce auquel un confrère <<se met lui-même avec ses

dons au service de la üe et de l'action oommune>).

En paroles plus simples, Don Bosco disait : ..Que personne

ne néglige sa part (de travail). Que chacun remplisse la charge

qui lui est assignée. Mais qu'il la remplisse avec zèle, avec

humilité et confiance en Dieu, sans se déooncerter s'il a quelque
penible sacrifîce à faire. Qu'il se console dans la pensée que sa

tatigue derriendra profitable à cette C-ongÉgation au bien de

laquelle nous nous sommes tous consacrésrr.s

5 p. SGCO, tnoùpioæ & Czstiuziûti, Lc"
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En Don Bosco, on remarquait I'intime contentement d'être
..salésien», : dans ses paroles, quand il passait en revue les maisons
ouvertes ou à ouwir, quand il décrivait les oeuvres entreprises
hors d'Italie. Son biographe écrit : .<Son langage coloré avait en
de telles circonstances le but de lier plus étroitement I'estime et
I'affection des auditeurs à la Congrégation, de sorte que les
confrères puissent aimer la üe salésienne et les autres s'en
éprendre... De pareilles conversations enflammaient les ooeurs
d'enthousiasme et faisaient aimer non seulement Don Bosco, mais
aussi son Oratoire et le nom salésien, et tout ce que les salésiens
faisaient de beau et de bon dans le monde; ces sentiments rayon-
naient au dehors de multiples façons, créant en long et en large
autour de la Pieuse Société une atmosphère propice à la multipli-
cation des amis et bienfaiteusrr.6

Chaque appel manifeste que Dieu aime Ia Congrégation

I-e dynamisme vocationnel que la C,ongrégation porte en elle
appartient à sa réalité 6'<<Fglise», c'est-àdire au fait qu'elle est
immergée en Dieu et au service de son dessein de salut.

En envoyant de nouvelles vocations, le Seigneur manifeste
qu'il aime la C.ongrégation, qu'il la veut üvante, qu'il veut
I'enrichir de nouvelles énergies et désire maintenir üvant le
charisme qu'il a donné à I'Eglise.

De cette manière, le Seigneur exprime son amour de prédi-
lection pour chacun des appelés et en même temps pour la
Congrégation qu'il a suscitée.

I-a réponse à cet amour ne doit pas être seulement person-
nelle. I*a Congrégation, qui se sent aimée, sait qu'elle doit remplir
un rôle de médiation pour d'autres vocations, qu'elle doit être
..signe', de ütalité pour le bien de I'Eglise et centre de <<nouvelles
énergies apostoliques>». <<Nous devons recer,roir (dans la Congréga-
tion) celui qui se trouve en mesure de se lancer au milieu du

6 uaxut,w
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monde pour travailler au salut des âmes, et non pas pour venir
pleurer ses péchés", disait Don Cagliero.T

D'autre part, il serait préoccupant de voir une communauté
religieuse qui, appelée dans son Baptême et dans la consécration

religieuse à la construction du Royaume et à la sainteté, ne serait

pas capable d'engendrer de nouveaux fils. Elle ne laisserait pas

transparaître cette force de Dieu qui réussit à «faire fleurir le

désert» (Is 35, 1).

O Père, qui darc la vocation penonnelle de chacun de

nous
manifestes ton amour pour la Congrégation salésienne,

qæ Tu veur vivante pour le bien de ton Eglise,

accorde, notn T'en piotts, à nos communautés
la capacité d'acatcillir chaqrc confrère
comme un don venu dc Toi,
et multiplie en nous tous
la reconnaissance pour ton appel
et la générosité dans la réporue apportée.

Par le Clrist, notre Seigneur.

7 uarcgl"tf§,
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2

ART. æ SENS DE NOTRE PROFESSION

La profession religieuse €§t un signe de la nencontre dtamour entre le
Seigneur qui appclle et le disciple qui r{pond en se donnant totalement à Lui
et à ses flères.

(Jest un des choix les plus hauts pour une Gotrscience cmyante, un acte
qui rcprcnd et confirme à nouveau le mysêne de ltalliance baptismale pour
qu'elle s'exprime ayec plus d'intimité et de plénltude.

Quand il s'engage publiquement devant I'Eglisq qui par son ministère le
Gonsacne plus intimement au seIvle de Dieq, le salésien oommence une vie
nouvelle dans un service de donatlon permanente auxJeunes2

La prcfesslon exprime aussi ltengaçment réciproque du profès qui entre
dsns la Sæiété, et de celle+i qui |taccuellle avec Joie-

cL MR. t; LG, 44
d- LG, 44; Æ, 5; CE, cau 654

L'acte de la profession est <de pacte de notre alliance avec
Dieurr,l c'est la renoontre d'amour entre le Seigneur qui appelle
et consacre et le disciple qui répond, en se donnant au Père à la
suite du Christ Rédempteur.2

la réponse du salésien, qui sbffre à son Seigneur en pleine
liberté, joyeusement conscient du choix qu'il fait, engage toute sa
personne et oriente apostoliquement toute sa üe, pour qu'elle
anime et guide toutes les initiatives de son amour.

Par I'engagement de la profession,le salésien ratifie publique-
ment dans I'Eglise sa décision de viwe en disciple passionné de
Jésus-Christ, porteur des richesses d'une nouvelle sainteté qui
proclame le message des Béatitudes aux jeunes.

I p. nUÀ btrera del l.lzlcp, bu- cùcotuù, p. 199
2 Voir I'Exüortation apostolique Redatpùrrùt dowt de Jean-Paul II, qui développe le rhème de
la üe religieuae en rôpport avec le don de la Rûteoptioo.
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Par I'offrande de lui-même à Dieu souverainement aimé, le
profès, en un serment solennel, s'incorpore dans la société

salésienne et s'engage à en assumer le style de sanctification dans

la mission en faveur des jeune.s et dans la vie communautaire,
parcourant la voie évangélique tracée par Don Bosco.

C'est là la signification intégrale de la profession salésienne

que cet article de la Règle veut mettre en lumière. Comme nous

allons le voir, I'acte de la profession est pour nous un signe, un

choir, un übut, un engagement.

Ia profession est <<signe»>

L'acte de la profession est le point d'arrivée d'une longue

histoire secrète, celle de deur amours qui se cherchent : le

Seigneur Jésus a eu I'initiative de I'appel et donc de I'amour, car

chercher et appeler signifîe aimer.3 I-e disciple s'est laissé attirer,
il a répondu avec générosité, et à présent il exprime son .<oui,,

décisif
L'acte de la profession est donc le signe «visible" d'une

rencontre d'amour-alliance : signe de I'amour du Christ, mais

également signe de la réponse d'amour de I'homme.
Le disciple, dit le texte de la Règle, répond <<en §e donnant

totalement à Dieu et à ses frères» : il exprime ainsi la radicalité
évangélique de la profession. L'adverbe «totalemenb> veut signifier
une générosité inconditionnelle, un choix généreux et sévère,

conscient et continué, une üe qui se centre sur Dieu pour révéler
la fécondité diüne dans le service des frères et pour que le

Christ, Verbe de Vie rencontré en une intimité particulière, soit
reccrnnu par les jeunes.a

, 
"L'appel à ta voie des conseils évangéliques ralt de la ren@ntre intérieure avec I'amour du

Chriet.. Lorque le Christ, hprèa avoir Posé con regard rur You§ t ous a pris en affection" appelant

cbacuD et cbacune de vous, chers Religieux et chères Religieuses, son amour r&emPleur s'€st Porlé
sur uDe personne déterminée... Vous avez répondu à ce regard en choisissant celui qui avait déjà choisi

chacun et cbacune d'entre vous.." (Cf. ÆD, 3).

I cl-cas,tn
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Par ce geste radical de liberté, où il s'engage sans réserve, le
croyant témoigne de sa foi et de son amour.

La pnofession est.<choi»> qui rconfime I'alliance baptismale

la racine la plus profonde de la profession est le baptême,
sacrement de la foi, qui marque le commencement de la vie
nouvelle en Jésus-Christ.

Immerge dans I'eau baptismale, - I'eau est signe du lavement,
de la purification, de la mort et en même temps élément primor-
dial d'où procède la üe - le chrétien est mort au péché et, purifié
et rénové, il est entré dans la üe du Christ ressuscité; le üeil
homme est mort, I'homme nouveau, racheté, est né. L'homme est
fait fils de Dieu, citoyen du nouveau peuple des Saints, partici-
pant de la sainteté même de Dieu, marqué de façon ineffaçable,
tendu continuellement vers la pleine maturité en Jésus-Christ. Au
jour de son baptême, chaque chrétien est rendu apte à participer
au triple ministère du Christ : prophétique, sacerdotal, royal (cf.
7 P 2,9-10).

Don Bosco manifestait une grande joie «d'avoir été fait
chrétien et d'être devenu fils de Dieu par le baptême".s

C.e même Bprit, qui dans le baptême et ensuite dans la
confirmation, change la üe d'une personne et la fait grandir, dans
I'acte de la profession religieuse investit de nouveau de sa
puissance cetu qui, accueillant I'appel de Dieu et s'offrant
totalement à Lui, s'engagent publiquement à üwe selon I'Evangile
et se rendent disponibles pour la mission que le Seigneur leur
confie.

Le texte de la Règle souligne en oe point (en reprenant ce
qui a été indiqué lorsqubn a parlé de la nature et de la mission
de la Société : cf. C.onst 2 et 3) la dimension fondamentale de la
profession : elle est I'action consacrante de Dieu, qui réserve
pour Lui et destine à une mission celui qu'il a appelé : à travers

5 ueurx
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le ministère de I'Eglise, le salésien <<est consacré plus intimement
au service de Dieu". ta profession devient ainsi ..une expression

plus parfaite de la consécration baptismalerr,6 .,une reprise et une

reconfirmation» de cette alliance, qui est revêtue d'un nouveau

don d'amour de la part du Père, et est revécue avec un engage-

ment nouveau de fidélité de la part du disciple.

L'article met également en éüdence, de la part du profès,

I'exceptionnelle qualité de ce qui est défini oomme un des choix

les plus hauts et les plus significatifs Pour un chrétien : en pleine

liberté, il s'offre lui-même, toute sa üe, son histoire, son avenir,

pour se mettre au service de Dieu. Un croyant peut-il faire
quelque chose de plus grand que de <ce donner totalement» et
engager toute sa üe uniquement par amour ?

Il est clair qu'un tel acte serait trop grand pour les seules

forces humaines; c'est bien pourquoi il est accompli dans la

puissance de I'Esprit Saint.

Tout ceci sera repris et approfondi quand il sera question des

engagements specifiques de la profession salésienne (cf. en

particulier Const 60).

Ia prnfession est <<commencemenb> d'une vie nouvelle

La profession, acte de grande valeur spirituelle et en même

temps ecclésiale, ouwe une voie particulière dans la üe du

salésien; comme on le disait dans le paragraphe précédent, elle
s'enracine dans la üe nouvelle baptismale, mais comporte une

particulière nouveauté : <<C'est Dieu qui revêt notre filiation
baptismale d'une phpionomie spécifique".7

Cette phpionomie est celle qui est décrite dans le projet
évangélique des Constitutions et qui sera exprimée dans la

6 RD,l; voir lec leües coaciliaire sur letquels €§r fondée une telle doctrine : LG,44 et K,5 I

voir ausi ET, ? ; M& t.
7 CO2Z, Dlrcoun de cooclusloa du Recæur Majeur, cf, CG22 Mma*q t" 69
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formule de la profession (cf. C-onst 24).lci,la Règle met en relief
qu'il s'agit d'un ..service de Dieu>> et que ce service se réalise, de
manière s@ifique, dans une «donation permanente aux jeunes,r.
La üe nouvelle que la profession inauglre engage b sàésien à
être totalement de Dieu et à ouwir son esprit et son ooeur aux
nécessités et aux espérances des jeunes.

Cette nouveauté est aussi extérieurement visible, c'est-à-dire
qu'elle investit des structures de üe déterminées. L'engagement
de la profession, en effet, étant entièrement fondé sur I'esprit
évangelique, s'exprime dans de nouvelles conditions d'existence,
dans lesquelles il peut librement se manifester et se développer.
Il s'ensuit que pour nous, s'il est wai que la mission salésienne
nous met en contact étroit et fréquent avec Ie monde, notre
manière de üwe n'est, en aucune manière, <<mondaine>», mais
«religieuse", construite sur la Règle de I'Evangile, vécue selon les
Constitutions de la Société.

I-a Règle nous libère des responsabilités <<mondaines» pour
mettre nos personnes et nos ües à I'entière disponibilité de Dieu
pour toujours; elle organise nos relations et nos actiütés directe-
ment en fonction du Seigneur et de nos destinataires, et nous
établit dans une oommunauté de personnes toutes consacrées
pour le Royaume.

Sur cette voie nouvelle, nots sommes poussés par cette
charité que I'Bprit Saint répand en nos coeurs. Mais puisque
nous portons ce trésor dans des vases fragiles, nous nous mainte-
nons dans I'humilité, conscients de notre faiblesse, confiants dans
la fidélité de Dieu.

La profession est un <<engagement publio>

En dernier lieu, le texte des C-onstitutions souligne le carac-
tère public de la profession devant I'Eglise et la Congrégation.
Cela signifie qu'elle est accomplie publiquement, qu'elle a une
valeur officielle et réciproque : elle inaugure officiellement une
donation et une fonction.
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Entré dans la Société salésienne, le profès participe à la
responsabilité et à la tâche de I'Eglise; mais dorénavant, il servira

fEg[se sous la forme de son .<service spécifique» de salésien,

c'est-à-dire directement à I'avantage des jeunes. Accueillant la
profession à travers le Superieur, I'Fglise reconnaît cet engage-

ment. En réalité, Pout le salésien, faire profession signifie

accomplir un acte public «de plus grand amour»> pour les jeunes,

audelà des paroles et des sentiments, car c'est s'engager dans une

donation permanente et effective envers eux : ..Il n'y a pas de

plus grand amour que de donner sa üe pour oeux qu'on aime'>

(Jn 15, 13 ; cf. Jn 3, 16).' 
La profession est aussi la rencontre qui lie le salésien avec la

C.ongrégation, rencontre qui a certainement un asPect et des

conséquences juridiques, mais plus encore une valeur <<humaine»

et spirituelle. Il s'agit d'un homme et d'un croyant qui entre. dans

une communauté fraternelle pour en üwe I'esprit, en enrichir la

communion et participer à son travail. Il y est «accueilli avec joie»

oomme membre de plein droit : il a surtout le droit d'y trouver
compréhension, affection, soutien, car l'engagement est t<récipro-

que».

On ne doit pas oublier I'aspect canonique de la profession :

sa valeur publique implique une reconnaissance de fait de la part

6s t'Fglise, mais aussi un engagement personnel du profès par

rapport au témoignage des conseils évangéliques, de la mission et

de la üe oommune : professer signifie s'engager à pratiquer ! La

conscience s'oblige librement à fratiquer de manière stables ces

engagements (cf. C.onst 193).

E cy,-tG,u
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Seigneur lésus,
au jour dc notre professio4
Tu as interpellé notre amour
par ton amour kli"i
en nous appelant à une donation
totale et
Fais quc le pacte dAlliance
que, par ta grôce,

nous avons établi avec Toi,
soit constamment l'æpression
d'une vie nouvelle
au service de ton Eglise
et dans la donntion pennancnte
aur jeuncs.
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ART. 24 FORMULE DE I,A PROFESSION

[.a formule de la profession a une signification profonde dans

la üe du salâien : elle représente visiblement le signe du "oui"
dit avec joie pour suiwe le Seigneur et s'engager dans une üe
donnée avec Don Bosco pour les jeunes. Dans les paroles de la

formule s'exprime I'attitude d'un coeur qui veut être à la fois tout
<<de Dieu» et tout «des jeunes>> : c'est I'oblation totale à Dieu
souverainement aimé,I c'est I'accueil plénier et personnel de

I'alliance en un serment personnel de fidélité-
Dans cette perspective, la formule de la profession doit

contenir comme en synthàe tout le projet des C-onstitutions, qui

représentent la manière concrète par laquelle le salésien üt sa

propre donation évangelique. C'est ce que nous pouvons constater

à*i t" texte rénové par le CGS et le CG22.2 Ce texte exprime

la totalité et I'unité de la vocation salésienne, le don de soi à

Dieu de la part du <.salésien» en une consécration apostolique

vécue en oommunauté pour le salut de la jeunesse.

On peut remarquer que le CG22, en plaçant la formule de

la profession dans la première partie des C-onstitutions, a voulu

dirè que toute la üe du salésien e§t §ous le signe de cet acte qui

scelle sa réponse d'amour à l'amour du Seigneur.

Il ne faut pas oublier, enfin, que pour bien comprendre la

signification ecclésiale et globale de la formule, celle-ci doit être

, q.to,u
2 Poo, ltistoire de la formule de la Profeesion, on peul voir F. DESRASMAUT, lzs Cmstintiotts

&iaulrs d. 196, hnaruire ffLstdique, PÀS 1969' II, p. 395'397.
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considérée dans le contexte de la élébration même de la profes-
sion, selon le «Rite de Ia Profession Religieuse» rénové selon les
normes des décrets de Vatican II et promulgué par Paul VI.

Dans la formule nous distinguons cinq parties.

l. Llinvocation trinitaire

Au moment solennel de la profession, le salésien invoque les
trois Personnes diünes, parce qu'il reconnaît qu'Elles sont,
chacune à un titre propre, à lbrigine de cette «renoontre» de la
profession. I-a formule des C-onstitutions primitives commençait
également ainsi : <<Au nom de la Sainte et indivisible Trinité,
Père, Fils et Saint-Esprit...rr.3

«Dieu Père, Tu m'as consacré à Toi au jour de mon Baptême".

L'offrande de la profession est faiæ à Dieu le Père, par son
Fils Jésus, dans I'Esprit Saint. Elle se relie à la consécration
baptismale, que nors devons considérer oomme une initiative de
I'Amour de Dieu pour nous et comme le fondement de notre
donation (Const 23).4

«En réponse à l'amour de Ton Fils Jésus, le Seigneur, qui
m'appelle à le suivre de plus près»

A I'intérieur de la vocation chrétienne, la profession se
présente oomme la réponse à un libre appel particulier et comme
signe d'un amour special; c'est Jésus qui a appelé son disciple à
<.le suiwe de plus prèsrr.s

C[. Cosiutiots ^1675, Foroule dec voeux (F. MOTTO, p. Z§)
Qf, guqqi Cors art- 3 et art 60

LG,42

3

4

,

It
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«et conduit par ton Espit Saint qui est lumière et force»

Les seules forces humaines sont incapables de I'engagement

exprimé dans la profession; I'acte qui s'accomplit certes est

totalement libre, mais il est aussi «charismatique», dans le sens

qu'il est accompli dans la lumière et dans la force de I'Esprit
Saint qui, loin de détruire la liberté, la fortifie. [æs deux "épiclè-
ses>> ou «Mnédictions» qui se trouvent dans le «Rite de la Profes-
sion Religi€use»>r et que le célébrant prononce les bras étendus,
invoquent l'effusion de I'Esprit Saint sur les profès ..pour qu'ils
puissent accomplir avec ton aide ce que grâce à Toi ils ont
promis avec joier.6

2. Ltengagement d'une vie consacrée apostolique et fraternelle

«Moi, N.N., je m'offre totalement à Toi, en pleine libené"

C'est ainsi qu'on exprime le ..Me voici, Seigneur>> : c'est ..le

don total de soi>r; il inclut le triple engagement qui sera immédia-
tement spe,cifié et qui représente le p§et de vie dans la commu-
nauté de Don Bosco. Il ne peut y avoir une telle réponse
d'amour sans une liberté pleine et responsable.

«et je m'engage à üpetuer loutes mes forces pour ceux auxquels

Tu m'enveîss, spécialement pour les jeuræs les plus pauvre$)

Ia réponse au Seigneur qui a appelé, consacré et envoyé son

disciple, comporte l'acceptation personnelle de la mission apostoli-
que qui, selon I'expression de l'article 3, donne <<le ton concret>>

à toute la üe du salésien. Il est significatif qu'on fasse référence
aux premiers et principatrx destinataires, c'est-à-dire aux jeunes
pauwes, dans la formule de la profession : avec Don Bosco, le

6 a- ,nL a. u hofæùn R.üti.tle.
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salésien répète : «pour vous, je suis dispoÉ à donner jusqu'à ma
üe» (cf. Const 14).

«à vivre dans la Société salésienne en communion d'esprtt et
d'action avec mes frères»

L'engagement dans la mission est vécu à I'intérieur d'une
communauté. I-e, salésien aooepte dêtre membre de la Société
dans laquelle il entre, et donc de üwe <<en communion» d'esprit
et d'action avec ses frères.

«et de participer ainsi à la vie et à la mission de l'Eglise».

La üe évangélique que le profès fait sienne apparrienr à la
<<vie et à la sainteté de I'Egliserr.T Son service apostolique est un
engagement d'Eglise, qu'il accomplit pour I'Eglise et au nom de
I'Eglise.

3. La profession des conseils faite pr voeu à Dieu

«C'est pourquoi" en présence dc mes ÿères, devant N.N.,
Recteur Majeur de la Société de Saint François de Sales (ou bien :

devant N.N., qui remplace le Recteu.r Majeur dc la Société de Saint
François de Sales), je fais voeu pour toujoun dc vivre obéissant,
pauvre et chaste, selon la voie évangélique tracée par les Constitu-
tions salésiennes».

(Ou bien, pour les profès temporaires : «... bien qu'ayant
I'intention de m'offrir à Toi pour toute la vie, selon les dispositions
de l'Eglise, je fais voeu pour... aru de vivre...».

Remarquons la solennité de ce point de la formule : nous
nous obligeons par serment (= par voeu) devant Dieu à suiwe la
forme de üe obéissante, pauwe et chaste que Jésus choisit pour

7 te,u
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lui afin d'accomplir la mission reçue du Père. L'Eglise reconnaît

en cela un élément @mmun à toutes les formes de üe consacrée.

Le Superieur, devant lequel nous formulons notre promesse'

représente I'Eglise et la Société qui ratifient I'engagement pris :

ainsi nous continuons la même mission de Don Bosco dans

fEglise.
Il faut noter que le profès s'engage à üwe Ia vie évangélique

<<selon les C.onstitutions salésiennes»> : il fait sien tout le projet de

vie salésien, cotrlme Don Bosco I'a vécu et nous I'a proposé'

Une specification ooncerne, dans la formule, la profession

temporaire. Celle-ci est vue comme une étaPe, voulue par I'Eglise,

en rnre de l'engagement qui durera toute la üe- Dès le début,

cependant, la volonté s'engage sans réserve : c'est une condition

de validité. De fait, à part la distinction que I'on üent de

présenter, la formule est la même pour la profession temporaire

èt pout la profession perpétuelle : <<.Ie m'offre totalement à Toi"'
et je m'engage à dépenser toutes mes forces.-->,.

4. La demande d'aide

«Quc ta grôce, ô Père, l'intercession de Maie Auxiliatrice, de

saint losepl\ dc saint François de Sales, de saint Jean Bosco, et

mes frères salésieru m'assistent chaque iour et m'aident à ête

finèb".

L'ensemble des engagements assumés peut paraître écrasant

pour la taiblesse humaine. On a rappelé un peu plus haut cette

"lumière et forco> de I'Esprit du Seigneur qui est le sceau de la
persévérance. A présent sont invoqués nos célestes Protecteurs

afin qu'ils soient à nos côtés pour nous aider dans la réalisation

de ce projet de sainteté qui leur tient aussi à coeur : Marie
Auxiliairice, <<la mère et maîtresse»> de notre vocation, saint

Joseph, son époux et le patron de I'Eglise universelle, saint

François de Sales, inspirateur de notre charité pastorale, et notre

fondateur Don Bosm.
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On demande aussi I'aide des frères de la grande famille dans

laquelle le profès va entrer.
l,a tidélité à la profession suppose ainsi le double appui de

la grâce et de la communauté par laquelle, précise-t-on, le profès

aura besoin d'être assisté ..chaque jour".

5. Llaccueil

I-e Supérieur répond :

<,Au nom de l'Eglise et de la Sæiété salésienræ, ie t'accueille
parmi les salésiens de Don Bosco comme un confrère engagé par
les voeur perpétuels (ou temporaires)».

L'oblation de soi, qui s'exprime dans la profession, est

«publique» : elle est reconnue et acceptée dans I'Eglise, en la
penionne du Supérieur, au moment même où la personne du
proÊs est reconnue et acceptée par la Société.

Dans un sens plus profond, la personne et son offrande sont

acceptées par Dieu, dans l'offrande du Christ, Victime parfaite;
c'est pourquoi la profession est insérée dans la élébration
eucharistique. «L'Eglise reçoit elle-même, au nom de I'autorité
que Dieu lui a confiée, les voeux de ceux qui émettent leur
profession; dans sa prière publique, elle demande pour eux à

Dieu les seoours de la grâce, elle les recommande à Dieu et leur
accorde une bénédiction spirituelle en associant leur offrande au

sacrifice eucharistique.t

Par sa profession, le salésien est donc engagê avec une force
égale dans la mission apostolique, dans la üe fraternelle et dans

la fidélité aux voeux religieux.

E to, ts
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Renouvelons læ engaserncr,fr de rntre protession.

Dieu Père,
Tu mtas cunsacr€ à Toi au jour de mon Baptême.
En r€ponse à ltamour de ton Fils Jésus, Ie Seigneur,
qui mtappelle à Iæ suivre de plus près,
et conduit par ton Esprit Saint
qui est lumière et force,
mol, N.N" Je mtofire totalement à Toi,
en pleine liberté,

et Je m'engage
à dépenser toutes mes forcrs
F)ur ceux auxquels Tu mtenverras,
spécialement pour les jeunes les plus pauynes,
à üvre dans la Société salésienne
en communion d'esprit
et dtaction avoc mes fttres,
et à participer ainsi à la üe
et à la mission de ton Fglise.

Cæt pourquoi,
en pr{sencc de mes fÊres,

Je fals Yoeu Ixlur touJours
de vlvre obéissant, pauvre et chaste,
selon la voie évangélique tracÉe
dans les Constitutions salésiennes.

Que Ta grâce, ô Père,
l'intercrcssion de Marie Auxiliatrice,
de saint Joseph, de saint François de Sales
et de saint Jean Bosco,
et mcs fttres saléslens
ntassistent chaque jour
et m'aldent à etr€ fidèle.
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ART. 25 IÀ PROFESSION, SOURCE DE SANCTIFICATION

Uaction de l'Esprit est pour le profês sounoe permanente de grâce et de
soutien dans son effort quotidien pour grandir dans l'amour parfait de Dieu et
des hommes.I

Les conftères qul ont vécu ou qul vlvent en plénltude le projet évangéllque
dcs Constitutlons nous aldent et nous eotrainent sur le chemin de la
sanctiftcadon

Iæ témolgnage de cette salntet{ qul se concrétlse dans la mission
salésienne, révèle la valeur unlque dca Béatltudes et constitue le don le plus
pr{cieux que nous puisslons ofrir aur Jeuncs.

1 cLE., l

L'action de I'Esprit, artisan de sainteté, qui s'exerce dans la
consécration religieuse, ouvre au proflès d'amples espaces d'ex-
périence spirituelle.

La profession perpétuelle (ou temporaire), eue le salésien fait
en un moment précis, mais qu'il est appelé à renouveler chaque
jour, est pour lui source de sanctification. L'appel à la sainteté,
qui est oommun à tous les chrétiens,l se réalise pour le salésien
en paroourant la voie évangélique des C-onstitutions. Ainsi la
profqssion deüent pour lui un engagement explicite à tendre vers
la sainteté selon la manière vécue par Don Bosm. Les Constitu-
tions sont comparables à une route à parcourir; la consécration
est comme l'énergie fournie par I'Esprit Saint au salésien pour la
paraourir.

Tout le texte de la Règle est une voie de sainteté, parce
qu'elle est une ,.voie évangélique» (cf. Const 24,1ÿ2).I-es carac-
téristiques originales et significatives du style salésien de sainteté
sont disséminées dans tout le texte des Constitutions. En considé-
rant la sainteté salésienne dans sa source, cet article met en
lumière sa manifestation dans le témoignage des confrères qui ont

I cr. tc, 
"1"p. 

v
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vécu et üvent en plénitude le projet de üe exprimé dans la
Règle.

Llaction de I'Esprit aide le profè à croître dans la sainteté

Dès le premier article, les Constitutions ont présenté I'Esprit
Saint à I'oeuwe dans notre Société : c'est Lui qui a suscité Don
Bosco et I'a formé pour sa mission. C'est Lui qui le mnduisit à

donner naissance à diverses forces apostoliques, en tout premier
lieu à notre Société; sa présence active <€st sourc€ d'énergie pour
notre fidélité et soutien de notre espérance'r. Nos C-onstitutions,

Fut-on dire, regardent la réalité salésienne selon une vision
pneumatologique : la docilité à I'Esprit Saint est un des traits
caractéristiques de notre communauté (cf. C,onst 2).2

Cet article considère de manière sfcifique la présence et
I'action de I'Esprit dans la vie de chaque salésien : I'Esprit Saint
est pour le proflès (6ourse de grâce et soutien» dans I'effort de
croissance vers I'amour parfait

Au moment de la profession, I'Esprit Saint comme source de
grâce a imprégné par la puissance de sa <<bénédiction" le coeur
du sal&ien, I'enrichissant par des dons speciaux d'alliance et
d'indéfectible assistance et protection qui l'accompagneront tout
au long de son existence. L'acte de la profession marque ainsi le
début d'une source de grâce, d'un flux permanent d'énergie
spirituelle, d'une force ütale qui aide à grandir et favorise la
sanctification.

Comme soutien dans la croissance vers I'amour parfait, la
consécration de I'Esprit alimente avec ügueur et stimule sans

cesse la charité pastorale du profès dans I'abnégation quotidienne
de soi-même, dans les renoncements inhérents aux voeuq dans les
dures exigences du travail et de la tempérance, dans les contrarié-
tés et dans les tentations qui assaillent la fidélité du profès. Ii

2 Voi, eussi ler art- lL 21. 64.9. l/6our la préeence et t'acrion de I'Esprit Sainl en Don Bosco
6l dqnr j5,!s Société.
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soutient et guide la volonté dans le dépassement des multiples
difficultés de la üe. La consécration est un rappel constant à la
conversion. Grandir dans I'amour parfait de Dieu et des hommes
est le grand commandement de Jésus : ..Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de tout ton
esprit... et ton prochain comme toi-même» (Mt 22,37-39). C'est
lbbjectif de toute üe mnsacrée, selon I'enseignement de I'Eglise
confirmé par le C-oncile.3 Pour nous, le style d'amour de Dieu et
da jeuns sera celui du Système préventif : une charité qui,
enracinée en Dieu, aime et sait se faire aimer.

Lc projet de vie des C,onstitutions vécu par les cnnfiènes nous
entraine sur le chemln de la sanctiflcation

C'est la force de I'exemple qui entraîne. Nous le voyons dans
notre Fondateur, wai <<géant de I'Esprit»,4 dont la sainteté a

engendré une postérité spirituelle. Nous en découwons la vérité
dans la üe des confrères qui <<ont vécu» le projet de vie évangéli-
que inscrit dans la Règle et qui sont déjà arrivés dans la Patrie,
la Jérusalem éleste, unis à Marie et à Don Bosco.

Nous le constatons dans les confrères qui encore maintenant,
insérés dans le monde d'aujourd'hui, <<vivenb» ce projet de üe en
plénitude, avec radicalité et sarui compromission.

C'est en vérité du témoignage de leur üe qu'émergent les

caractéristiques de la sainteté salésienne décrite dans les Constitu-
tions. Cette sainteté se présente comme :

- une sainteté qui nous pousse de I'intérieur : .«I'éprouve un
dâir, un besoin de me faire saint... à présent que j'ai compris

J L, dé.r.r -ociliaire eur ta üe oousacrée sbuvre précisément par cctte belle définition : nPelætæ
csibris præa.tb : clÂ recherche de la charité patfaite' (Æ, l).
{ Pi. xI
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qubn peut le faire tout en restant joye.rx je veux absolument
me faire saintrr;s

- une sainteté possible à tous, et pas seulement à des person-
nes <<extraordinairesrr, offerte même aux jeunes. <<C'est la
volonté de Dieu que now nous sanctifions, et c'est très facile
d'y réussir», disait Don Bosco en s'adressant à ses jeunes;6

- une sainteté vécue dans le quotidien en aocomplissant bien
son devoir d'état, en üvant dans son milieu sans rechercher
des choses extraordinaires;

- une sainteté simple, normale, sans artifices, sans comporte-
ments étranges, sans discipline rigide : il suffit de bien faire
ce qu'on doit faire ordinairement;

- une sainteté apostolique : <<se sanctifier en éduquant» et
<<éduquer en sanctifianb>. Don Bosco est le saint des jeunes

non seulement parce qu'il a travaillé parmi les jeunes, mais
parce qu'il est devenu saint en s'occupant d'eux;

- une sainteté sympathique, aimable, attirante, joyeuse et en
même temps robuste et exigeante : <<I-e Paradis n'est pas fait
pour les poltronslrr;?

- une sainteté contagieuse ! Don Bosco disait : ...Ie me rappelle
certains jeunes, comme Dominique Savio, Michel Magon,
François Besucco et d'autres, qui faisaient cette neuvaine des

Saints avec un engagement, une ferveur extraordinaire. On ne
pouvait désirer plus-. Avez-vous jamais vu les fagots mis I'un
sur I'autre ? Si I'un des fagots vient à s'allumer, ils se ré-
chauffent et s'enflamment tous mutuellement. Vous pouvez,
vous, faire la même chose... L'un sert d'encouragement à

I'autre pour faire le bien. Si une allumette s'enflamme, une
meule de paille peut s'enflammer et faire un grand feu. Ainsi,
il suflîrait qu'un seul ait la bonne volonté de se faire saint,
pour enflammer les autres par son bon exemple et ses bons

J Dorioiq* Saüo : c[. MB V,N
6 cy.-usv,M
7 c,-uavu.t
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conseils. Et si vous vous y mettiez tous à vouloir vous
engager dans la sainteté ? Oh, quelle chance !rr.t

La Règle nous rappelle le rôle essentiel des confrères qui,
par leur vie simple et merveillelse, nous rendent familien les
sommets de la perfection. Ils sont indispensables : sans eu:r, la
C-ongrégation ne rejoint pas sa fin. Ils sont des présences amica-
les, des modèles, de.s points de référence; ils sont des fruis et des
sources de notre spiritualité, ils sont la C.ongrégation en marche
vers le ciel.

Lc témoignage de crtte sainteté est un don pour les jeunes

En méditant la vocation de Don Bosco et son message, un
groupe de jeunes a défini avec bonheur la mlline des Becchi «la
colline des béatitudes des jeunesrr. C'est une intuition qui nous a
ouvert une réflexion stimulante sur la sainteté salésienne, nous
faisant redécouwir en profondeur les liens entre le Système
préventif et I'esprit des béatitudes.

Le monde ne peut être transformé sans I'esprit des béatitudes
de I'Evangile.e Celles-ci ont été proclamées poui to,rs et représen-
tent la manière la plus concrète de viwe le p§et rénovateur de
Jésus. Nous, salésiens, nous sommes inütés à «les réentendre avec
les jeunes pour susciter dans le monde un renouveau d'espé-
rancerr.lo Il s'agit de üwe parmi les jeunes et avec eux la charité
proclamée par I'Evangile, en la pratiquant dans la pauweté, dans
la douceur, dans la pureté du coeuç dans la recherche de la
justice et de la paix : la bonté, le hn sens, I'esprit de famille du
milieu salésien en sont un témoignage valable.

Partout dans le monde, on voit aujourd'hui des salésiens qui
s'efforcent de mettre sur pied un projet de <<Mouvement salésien

E un xt, ss1

I cy-te,gt
I0 E" VtCeXO, Eoanrc 1985, dans I'ann& inæraationale de la jcunese.
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pour le§ jeunes>», qui se présente comme une spiritualité adaptée

âux jeunes, mais qui ne sera sérieuse que si elle est fécondée par

I'esprit des béatitudes. «I-a spiritualité juvénile ne se fabrique p-as

uuô Oo mots, mais se consiruit par É témoignage de la üe"'rl
I-es béatitudes, incarnées dans notre mission auprès des

jeunes, nous Portent en vérité à être ..signes et porteurs" de la

valeur suprême témoignee par le Christ : I'amour ! C-omme nous

le savons, elles ne suppriment pas les commandements, ne

marginalisent pas la morale, ne dévaluent pas l'éthique, nelaissent

pas 
-de 

côté les vertus; mais elles portent au-delà de n'importe
quelle loi, si nécessaire et sainte soit-elle. ..Au niveau de l'esprit

des beatitudes, on ne se demande pas si ce que I'on fait est bien

ou mal, mais on s'interroge pour savoir si ce que nous faisons

manifeste et communique le ooeur du Christ, c'est-à-dire si nous

sommes ou non témoins de son Amsu1rr.l2

Les Constitutions attestent que le salésien, qui üt en pléni-

tude sa propre vocation, est un témoin des Matitudes de l'Evan-

Sile; n en rerrèle concrètement <<la valeur unique", c'est-à-dire la
-rul"ut 

suprême pour le renouveau et le salut de I'humanité'

Le don te ptus précieur que nous puissions offrir aur jeunes

est précisément cette école de sainteté évangélique et

salésiénne.l3Inaugurée par Don Bosco, enrichie par une tradition
de saints, confirmée par le témoignage quotidien d'innombrables
confrères, ce courant de sainteté se révèle comme la force la plus

grande de nos communautés.
Forgée à Valdocco, elle inüte le salésien à s'immerger au

milieu dê jeunes et parmi les gens, pour y témoigner de la bonté

et du salut de Jésus-Christ. Fondée sur la simplicité généreuse du

don de soi quotidien, elle revêt de joie toutes les exigences de

'1 E" vIGANq cæuaoto allo soanna 1985

12 Iû
13 CL E VICANO, .k,oiaas asnbb b sahtetb,;lCS n' 303 (1982), p. 12 Voir aussi la

tettre du Recæur Itrlaieur i^"i eCe n" 319 (1986), qui reüe erylicitement Dotre sainteté salésienne

À la profesiou
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notre travail intense; elle concentre humblement I'exercice de la
foi, de I'espérance et de I'amour dans la charité pastorale.

Chaque communauté salésienne où les confrères vivent à

fond le don de leur profession deüent une école familière de

sainteté salésienne.la Et I'on constate qu'au fur et à mesure que
progresse le témoignage de notre sainteté, le coeur des jeunes se

transforme et en eux fleurissent I'esffranoe et I'amour : la

transformation du ooeur des jeunes va de pair avec notre sanctifi-
cation !

Dorane-nous, ô Seigneu.r,

dnrc la force dc l'Esprit
qui nous a coruacrés à Toi,
la grôce de penévérer daru la Wité
et dc progresser chaqtc jour darc l'amour,
sur l'uemple dc nos frères
qui ont parcount la même roüe de sainteté.
Fais que, comme ewç notÆ soyoTts témoiru
parmi les hommes, et spécialement
au milieu des jeunes,

dz la valeur divine dcs Béafaudes.
Amcrt

t4 Le Recrcur Msieur écdl: oDon Bcco, parni la ptélade de Saints qui onl fait ltonneur du

Piémoul au siècle dernier, a le mériæ d'avoir inauguré une aulùentique "&oL dc s4irrere. Si le§

oeuvrcs apctoliques rrariées qu'il a enreprises oat fait leurs preweo eo leur temps, le fait dhvoir créé

et développé avec sucrls un type particulier de sainteté râèle en lui un don st'cial qui le classe

parmi les grandc de fEdise. Ca type de eainæré c'affirnen d'une fécondité capable de s'iacamer au

long des eièclee» (Cf. ACG a" tl9 (19t6) p. 9).
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PRESENTATION

On lit ponni les " Orientotions protiques et délibérotions , du
CG22 : o Le Recteur Mojeur, evec son Conseil, verro s'il y a lieu de
préparcr un "cotnmenloire" des nouvelles Constitutions qui sen'e à
en npprofondir le sens, à en soisir lo prtrtée spiituelle et à stimuler
les confrèrcs pour qu'ils les vit,enl ,.1

Le Recteur Mojeur et son Conseil onl jugé très significolit'e cetle
suggestion co pitu I o ire.

C'est pourquoi dès décembrc 1984, on se mit à étudier la
monière de répondrc à cet engagement: mois on dut constoler qu'une
réalisotktn rapfule du travoil n'étoil pus focile.

Dons les prcmien mois de 19t]5, le Recteur Mojeur constiluo
une équipe fotmée d'une quinzaine de confrèrcs compétenls et
disponibles; il leur présento une disttibution organi4ue du contenu
des Porties des Constitutions et assigna à chacun un secteur de
trovoil.2 It indiquo égolement quelques critères à suit're dans lo
rédoction pour rcster fidèles oux objectifs proposés por le CG22.

En décembre 1985, on pout,oit déjà présenter oux ntembres du
Conseil générol un obondant motéiel d'une première rédoction, en

't,ue d'une rét,ision citique ottentive et d'une étentu.elle restruc-
turotion.

Le texte initial, les obsen,ations et les propositions recueillies

fitrenl olors conlîées ou Secrétoire générul, Don Froncesco Moroccu-
ni, chargé de donner à ce texle, dons les lintites du possible,
homogénéité, proporlion, linéaité, harmonie des contenus et une
documento lion odéqu o te.

I C<;Zf Orientalions 1.4, cl. I)<runtc'nrs u" 4
2 l.'equip élait comgrséc rlcr conlières suivants : AtJllRY Joscph. lllSSO[-l Ccsare.
BOSCO (iiovanni IJâtlista. ITRANZINI Clenrcntc. tfRA'l'l'^I.1 .()Nl: Rairnondo, I-OSS
Nicolo. MARA(I('ANI Franccsco. MOI-IO Iirancs;co, NA'l'Al.l l'aokr. NlCOl.tlSSl
Giuscppc. PARON Onrcro. SCI IWARZ. l.udrvig. SCRIV() (iactano. VAN I-[JYN
Adriaan. VECCI II Juan l:dmondo, VIGANO Angclo, VIGANO l:girlio.
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Au début du mois de septembre 1986, tout le matéiel était prêt

pour l'imp'ession.
En suivont lo pensée du CG22, le Comntenlot''e se propose en

substance u'ois JînàtiÉs, qui tui donnenl une physionomic prq»'e :

- un approfondissemeÀt doctinal el protique du sens des Consti-

tulions:
- une vive percePlion de leur portée spiituelle:
- un stimulont convainconl pour lo vie quotidienne'

Du point de vue rédoclionnel, on a choisi lo voie du com-

mentairà « orticle por orticle », exceplion [aite pour lo quauième

partie qui conceme les structures d'onimotion et de gttuvetnemen1

Toul en tenûnt compte de la ploce de choque orlicle dons son

contexle propre (chipitre et ponie) el dons l'ensemble clu pyoiet

constitutionnel, on a-pivilé§é l' o ppyofondissement de s contenus de

chocun des afiicles, en y oioutonl des référcnces oux soutces

ecclésiales ef solésiennes el des considérotions stimulonles pour lo

reflexion et lo protique.' 
Le commentaie des anicles esl précédé d'une Introduction

générale sur la significotion de lo Règle dans lu vie relig,ieuse, d'une
"synthèse 

sur l'éiolution hislorique de nos Conslitulions, el cl'une

ii"irn o,gorique de la structurc globole du texte actuel réélaboré.

on à insZre également tles perspectives de »)nthèse ou début de

chacune des Poniàs, une explicotion brà,e et appropiée clcs citotions

bibliques de chnque chopitre, el une explication concile du lien

inUiÀsèque exisùnt entre les Constitulions el les Règ,lements

généruux.
Pour foirc soisir lo ponée spitituelle du Commentuirc, on o en

outre composé des pières, qut aident à reprendre le conlenu des

arlicles sous forme d'oroison.

Parmi les citères qui onl gtidé lo rédoctbn du commentoirc,

rappelons les suivonls :
-- veiller à l,exactitude docuinole et à l'obiectit,ité des ospecls

historiques:
- se siruàr 4ons l'orbite de Vaticon II et des directit,es du Mogis-

tère de l'Eglise:
- se fonder, pour outonl que ce soit possible, sur nos documenls

6



d'impoftonce mojeure (référence à Don Bosco el aux sources
salésiennes, aux Chopitrcs généraux, oux Actes du Conseil
généru|, à lo " Rotio,», oux êcrils de témoins por-liculièremenl
signittcotifs,.-.):

- souligner les ospects de lo o sequela Christi ,,, de lo ftdélité ou
Fondoteur, de lo réponsa prophétique oux temps nouveoux:

- tenù'présent, dons choque article, l'unité globole du texle, celle
de chocune des porties et des difiérents chopiues:

- s'exprimer dons un style aussi cloir et didactique que possible.

De ce qui vient d'être dit, on peut déduire que le travoil n'o pos
de prétentions scientitiques : il est cependant fondé sur une exigence
de sérieux dons l'étude et dons lo recherche de la port de l'équipe
des co-outeurs, dotés de sensibilité et de compétences salésiennes
dons le secteur des conlenus qui leur fut ossigné.

Etont un lit,re qui commente un texte constitutionnel repensé
« communoutoiremàm » (lonc rétligé ot,ec une certoine différeice de
sÿle et de sensibilité, même si unilié ensuite oyec soin plr une
commission spécio I e ), le commento ire pa nicipe d e cette co ra ctéristi-
que de colloborotion collégiole, montrlnt visiblement (il est focile de
le constotet') une certoine divercité dans les opports.

D'un autre point de vue, cependonl, ceile voriété enichit lo
voleur objecth'e des contenus qui entendenl, comme les Constitutions
elles-mêmes, inspirer un style de vie foit plus d'expéience comnTu-
noulairc vécue que de logique personnelle et de style unitoire.

Ce n'est pos un lh,re à lirc d'une troite comme si c'étoit un
romon, mois plutôt à méditer en suit'ont la lecture d'orticles
déterminés. Il poutto dès lors det,enir pofliculièremenl utile pour la
rétlexion, et lo pière, foite personnellement ou en commu.nouté.

Il convient en out,'e d'overtir qu'il ne s'ogil pas d'un document
offtciel, discuté et opp,'outé dons chocun de ses poragrophes par le
Recteur Mojeur avec son Conseil: cependont, il s'agit d'un texte
autorisé, à lo rédaction et à lo révLçion duquel le Recteur Mojeur et
les membres du Conseil générol ont aussi mis lo moin. Il a donc une
autoité et une voleur non négligeobles en référence à lo direction
spirituelle et à la formation solésienne des confrères.
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Tondis que je vous invile tous à en foùe un trésor, j'odrcsse un

remerciement très sincère ou Secrultoire générol, qui o coordonné le

tra,t,oil, er à chocun des courogeux colloboroteurs, grôce à la dédition

génércuse de qui la Cong'égotion o à so disposition cel outil qualifié

et iche, qui peut aider lo communouté et la personne à porcourir
ovec succès le chemin du renout,eott concilioire.

Rome, le 24 septembre 1986.

D. Egidio Vigano
Recteur Majeur
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DEUXIEME PARTIE I]IfltIOIHEUUT NE LA
lvlA I Slit\] tt0i{ BDSC0

FtAt;AftAt{ISUI\

ENVOYES AUX JEUNES
EN COMMUNAUTES
A LA SUITE DU CHRIST

La structure de cette deuxième partie a été renouvelée par
rapport aux rédactions antérieures des constitutions et au textsdu
cGS : elle regroupe en effet en un seul tout (même s'il est divisé
en chapitres) une matière qui était auparavant traitée dans des
parties ou des chapitres séparés. L'intention du cGz2 est claire :

La seconde partie des constitutions représente le centre de la
Règle de üe salésienne. I-es quatre chapitres qui la composent
comportent 70 articles qui développent les élémcns essentiels de
la consécration apostolique salésiènne.

- l,a p1elière partie a regroupé les caractéristiques fondamen_
tales de la société salésienne et de sa mission dans I'Eglise et à
travers le monde. Et la vocation personnelle se présenté comme
un don et un engagement de chaque membre à I'intérieur du
projet apostolique de la Société.

La seconde partie reprend un à un les divers éléments du
projet de vie salésien : Ia mission apostolique, son contexte
communautaire, la radicalité avec laquelle il est vécu par la
profession des conseils évangéliques, et enfin I'indispensable

l!no1de la prière qui viüfïe chacun de ces aspects. EIleva donc

ÿlvelopqgr ce qui a été indiqué dans la formuie de la profession
(c-onst 24), ainsi que dans I'art. 3 qui présenrait « fa mission
apostolique, la communauté fraternelle etla pratique des conseils
évangéliques >> comme « les éléments insépârablés de notre vie
consacrée, vécus dans un unique mouvement de charité envers
Dieu et envers nos frères >».

1.2-2 t7



il a voulu souligner l'unité fics divers engtgcn{ents ftmdonrcntoux
assumés rlans tà prtt1assion, oinsi que leur ropltt»'t réci1nryuc' Lc

Rcctcur majcur écrit : .. Un clcs grands méritcs clc ccttc partic cst

dc m«tntrcr lcs cntrcl:tcs clcs tlivcrs aspccts clc ntltrc vtlcatitln ct

lcur mutucllc imprégnation ,.r Et rlc lhit, clans chaquc chapitrc dc

ccttc partic. l'cngagcmcnt éclucatif ct pasttlral. la vic c()l'nmunilu-

tairc Lt la pratiquc clcs vocux rcligicux s«lnt clécrits dans lcurs

climcnsions 
-évangéliquc. 

ccclésialc ct salésicnnc. mais touitlurs

«lans lcs rapp«lrti qu:ils garclcnt constammcnt cntrc cux.l Au l'il
dcs chapitr"i, nç,ur constatcr«rns quc la missitln auprès clcs icuncs
n" p.ri ôtrc salésicnnc si cllc n'est pas vécuc clans un prt{ct
communautairc ct scftln lc stylc évanqéliquc clcs conscils. Pas plus

quc nc pourrait ôtrc salésicn un témgignagc dcs conscils évangéli-

qucs qui nc se tratluirait pas dans un << cxcrcicc pratiquc dc la
itraritC envcrs lcs .icuncs 

". réalisé cnscmhlc par Ic qrgupc clcs

disciplcs clc Don Btlsco.

L'unité prolondc qui rclic tcs clivcrs aspccts dc nrltrc vic unc

lbis rcconnuc. rlbscrvons quc lilrganisatitln dcs chapitrcs dc la

deuxièmc partic a unc significati«rn précisc. Cc plan cn dévckrppc

IC titTC : * ENVOYES AUX TEUNES - EN COMMUNAUTES - A

LA SUITE DU CHRTST ,. La prcmièrc placc cst «l«rnnéc à la
missi«ln ap«rstoliquc. L'introduction du chapitrc quatrc_ nous

rappcllcra quc ccta corrcsponcl à unc traditi«rn c«lnstantc clc n«ts

tcircs constltuti«rnncls (Don Btlsc6. dans lc prcmicr chapitrc dcs

Constitutions, traitait clu .. hut " dc la Société). ct I'art. 3 placcra

la mission au ccntrc dc n«ltrc iclcntité clc Salésicns, car c'cst cllc

qui cl1lnnc à toutc n<ltre existcpsç « .§ot? ollure crmcrèlc ». C'cst-à-

dir" *o touchc ct sa c«lulcur originalc.3

Dans lbrganisation de la <lcuxièmc partic, soulign«lns clès à

préscnt la plàcc assignéc au chapitrc dc la prièrc salésicnnc.

entendue dans sa signification plus proltln«lc tlc dialoguc avcc lc

I Ct.F..vlG^NO. Lctc.rrcrtTrn'(clt'milrcR<'glcdcvic, ICG n"312(1985)'p'23'
2 llr.
3 Cf Intr,xluctiott au chap. IV: "l:nvo:ld's aux jcttttcs'' p2l sq'
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Seigneur. Elle conclut et résume toute la description du projet
salésien : ce qui souligne le lien intime de la prière avec chaque
élément de notre vocation, ainsi que I'importance ütale (comme
souroe et sommet) de la prière elle-même qui conduit sans cesse
à celébrer la « liturgie de la vie » (Const 95) dans l'action pastora-
le, la communion fraternelle et la pratique des conseils évangéli-
ques.a

Ces considérations nous permettent de mieux comprendre
I'agencement de la SECONDE PARTIE :

Chap. IV ENVOYES AUX ]EIINES an. 26-48

ChAp. V EN COMMUNAWES FRATERNELLES
ET APOSTOLISUES art. 49-59

- section I
- section II
- section III
- section [V

- section I
- section II
- section III

Les destinataires de notre mission
Notre service éducatif et pastoral
Critères d'action salésienne
[æs coresponsables de la mission

Notre obéissance
Notre pauvreté
Notre chasteté

ort. 26-30
ort.31-39
aft.40-43
art. 44-48

art. 60-84

an. 64-71
an.72-79
ort. 80-84

ChAp. VI A LA SUITE DU CHRIST OBEISSANT,
PAWRE ET CHASTE

Chap. VII EN DALOGUE AVEC LE SEIGNEUR ort. 85-95

Pour conclure cette brève présentation, on peut encore
observer que les parties suivantes s'inspireront de cette seconde
partie comme d'une source nécessaire. Car la formation salésienne

4 cr. ,qcc n.312 (1985). r.c
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autant que le service rendu par I'autorité s'appuient sur les

dimensions apostolique, communautaire et évangéliquc' quc

développe cette secondc Partic.)

5 Il ot p.uf{tre bon de rappeler que la CongrÉgation pour les Instituts de vie consacrée

et les Sociélés Oe vie apoiioliqui a publié un document intitulé : oDireclivcs sur la

formation dans les Instituts religieux,, dalé du 2 që,tner lY)O. l-a présentc étude des

constitutions ne s'en esl éridemment pas inspirée. mais pour les chapitres v. vl et Vll' il

pourra etre utite d'en consulter le chapitre I (N'D'T')'
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CHAPITRE IV

EI§VOYES AUX JEUNES

La mission apostolique a déjà été traitên bien avant ce
chapitre et elle le sera encore dans la suite. Le premier article des
Constitutions! en efflet, la présente déjà comme la finalité de la
Congrégation, et chaque partie en parle à propos de tous les
sujets. Ce qui illustre I'affirmation de I'art. 3 : « La mission donne
à toute notre existence son allure concrète ». Voilà pourquoi
I'Eglise nous reconnaît comme un Institut religieux voué aux
oeuvres d'apostolat (cf. Const 4), et notre üe dans I'Esprit
s'exprime et s'alimente dans I'action pour le Royaume.

La mission caractérise donc bien la üe et le charisme salésiens,
et donne à notre consécration son üsage <. apostolique >>

(cf. C-onst 3).

Rappelons tout d'abord la signifTcation que les C.onstitutions.
avec Ie C-oncile, donnent au mot « mission ». la question est
légitime, car << pastorale. apostolat, service, o€uwe » sont des
termes qui reviennent sans oesse, et il est à craindre que certains
n'enüsagent la mission que oomme un <( mouvement »», une
« actiüté >>, un << travail >). et au pire, comme une agitation sans
repos ni intériorité au milieu des jeunes ou des travaux matériels
(briques, outils, argent). Ce serait üder la mission de sa significa-
tion véritable et profonde.

La mission est avant tout une réalité théologale, un
rapport existentiel avec Dieu : Dieu nous appelle personnellement
(cf. Const 22) et << nous consacre par le don de son Esprit et nous
envoie...» (Const 3). Il s'agit d'un « don, de I'Esprit qui trans-
forme et oriente I'histoire. Ce n'est pas nous qui nous chargeons
d'une mission. Dieu veut sauver le monde et nous participons à ce
dessein éternel : nous sommes engagés dans ce mptère de salut.
La première initiative est donc de Dieu, ainsi que toutes les autres
d'ailleurs, et c'est enoore lui qui provoque notre réponse.
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Celui qui vit ccttc réalité rcnouvcllcra chaquc jour s«rn

., choix » clu Scigncur. car c'cst lui qui rcnouvcllc l'humanité ct
I'avcnir dc l'hommc. Commc Don Bosc«1. il rcc,onnaîtra humhlc-
mcnt qu'il n'cst qu'un simplc .. instrumcnl. ». Il aura c«lnl'iattcc

dans lcs (< scmcnccs » qu'il pcut jctcr. car ricn clc cc qu'il lait n'cst
en proporti«ln avcc la maturati«rn clu Royaumct ct ptlurtant. la
moindrc .< micttc » clc cc R«lyaumc lait lcvcr lc m«lnclc, c«tmmc lc
dit Jésus dans lcs paraholcs. Il cntrcticnclra s<ln uni«rn c«lnstantc
avcc Cclui qui l'a cnvoyé (Const 12).

La mission manilcstc aussirJr'r»t trturu:lrc ù lo suile dtt Cltrist,
qu'on s'idcntific à lui ct qu'on lc prélèrc àt tttuL. Etrc cnvoyé, c'cst
se laisscr mrxlcler ct portcr par l'" arclcur i) prôchcr, à guérir, à

sauvcr dcvant I'urgcncc du Royaumc qui vicnt » (Const 1 I ); c'cst
.. coopércr avcc lc Christ à la c«lnstruction tlu Rtlyaumc ,
(Const 18). et renclre cft'cctivc aujourd'hui " la clrarité salvil'iquc
du Christ » (Const 41).

Cctte rclation avcc le Christ Hommc-Dicu nous p«lussc à
repcnscr c()nstammcnt notrc mission à la lumièrc clc scs parttlcs ct
à nous conlicr cn la forcc dc sa Rédcmpti<ln.

En outrc. la missi«ln cst t«lujclurs clécritc commc ünc cutt,lllt-
nion ecclésiole. C'cst cn clle quc sc définisscnt nos tâchcs qui
<< nous situcnt au cocur clc l'Eglisc ct n«lus mcttcnt cntièrcmcnt au

servicc dc sa missirln » (Const (l). Nous scntons quc nous sommcs
unc partic vivantc dc I'Eglisc cn qui nous voyons lc ,. ccntrc
d'unité ct dc communion clc toutcs lcs forccs qui travaillcnt pour
le Royaume » (Cclnst l3).

Il s'cnsuit quc nous avons à rcn«tuvclcr sans ccssc nos rapports
de communion lratcnrellc avcc lc Pcuplc dc Dicu (Const 13), à

prendrc part à ses projcts, à nous mêlcr à lui ptlur travaillcr au

salut du monde, ct à acccptcr aussi lcs impératil.s cl'unc c<xrrdina-

tion pratiquc.
La mission m<lhilisc o la charité ct la ftli , dans t«rutcs lcs

dircctions, ct n«lus pl«rngc dans la vic du Ctlrps du Christ, c()lnmc
on pcut le voir auj«lurcl'hui dans lc m«lndc.
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La mission. cnfin, csL nrt'e ctnrtiburion à l'hisroirc cle l'huma-
nité pour I'aiclcr à sc dévcl«rppcr, à r.ri,mphcr dcs frrrccs du mal,
à luttcr pour clégagcr lc scns ct la qualité clc la vic. .. Notrc
vocation nous dcmandc d'ôtre intimcmcnt solidaircs clu m«lndc ct
de -s.n histoirc (...). Pour ccla. n«rtrc actirn past.ralc visc à
I'avèncmcnt d'un m'ndc plus justc ct plus tiatcrncl dans le
Christ " (Const 7).

Lcs bcs«rins clc la mission << nous amènent à suivrc lc mouvc-
mcnt dc l'histoirc cr à I'assumcr (...) par ra véril'ication périrxliquc
de n.trc action » (const 19). Lc dévcr«rppcmenr àc lirrclrc
temp«lrcl nous l.icnt àr crrcur : .. Nous crxlpéron.s avcc tous ccux qui
bâtisscnt unc s«rciéré plus clignc dc I'h«immc » (const 33); mais

l(]us-s?mmcs sûrs quc c'cst dans Ic mystèrc du christ. qui révèlc
à Ia lbis Dicu cr. I'h.mmc, ct dans lcs richcsscs «rc son bvangilc,
que nous trouvons lc scns suprômc dc I'cxistcncc et la forcc qui
mène I'histoirc.

- Nclus avons opté en cc m.nclc pour l'Evangilc et l'éducation
de la jcuncssc, commc d'autrcs ont choisi la politiquc ou l'art.
Nous pari.ns sur I'Evangilc et sur la charité pour tiiompher clu
mal ct transformcr Ic monclc. Voilà commcnt nous particip«lns au
progrès dc I'humanité.

Pour lc salésicn, cctte quadruplc rétércnce à Dicu, au chisr.
à l'Eglise ct à l'histoirz, fait clc sa c.nsécrati.n à sa mission hicn
plus qu'unc simplc activité matéricllc : cllc cn fait unc cxpéricncc
« mystique,r. .. Quancl il travaillc au salut dc Ia jcuncssc. lc
salésicn fait l'cxpéricncc dc la paternité dc Dicu , (const l2).
cctte expéricnc:c quc cl'autrcs font dans rc sccrct dc la prièrc
contcmplativc. il la rcjoint cn se dépcnsant p()ur I'oeuvrc quc Dicu
lui a confiéc. sa contcmplation cst préicntc dans s«rn action
(cf- const l2), parcc qu'il pcrçoit I'iniriative dc l'Esprit sainr dans
lcs événcmcnt ct lcs pcrsonncs. ct qu'il rcncontrc Dicu o à travcrs
ccux auxqucls il est cnvoyé " (const 95). c'cst Ia charité de Dicu
qui le pousse à élabrlrcr s.n systèmc éducatif et pastoral
(const 20) et, commc Don Bosco, à uniftcr sa vic «lans un projet
d'une profondc unité qui l'usionnc toutcs scs tcnsi«rns : lc sLrvicc
dcs jeunes (Const 21).
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Il sc confirmc ainsi Quc « en rentplissonl celle missit»t, le

solésien l1)16'e le chentin cle so s«rtctificotk»t " (cl. Const 2).

Nous avons dit quc la missitln n'cst pas unc simplc activité' Et

pas davantagc unc activité juxtapgséc à unc intériorité rcligicusc

ion. ropp.r.[ avcc lcs réalisations ct lc hut dc ccs activités. Ellc cst

unc manièrc dc vivrc rcliéc à clcux pôlcs : lc Scigncur qui n«rus

env«ric ct lcs jcuncs à qui nous clcvons nous cltlnncr ptlur ôtrc dcs

signcs ct clcs témoins dc l'amtlur sauvcur quc Dicu a p()ur cux

(ct Const 2). Cc n'cst qu'ainsi quc pcut sc clévcloppcr unc

spiritualité dc vic activc typiqucmcnt salésicnnc.
En conséqucncc. c'cst clans l'accomplisscmcnt clc sa mission

quc lc salésicn trouvc s()n « ascèsc )> : s()n chcmin clc purilicatitln
ct dc pcrl'cctionncmcnt, l'cxcrcicc dcs vcrtus.

C'cst lc scns clc la rcctlmmanclatirln dc Dtln B«lsctl : pas dc

pénitcnccs cxtraorclinaircs choisics à sa guisc. mais lc travail.-- lc

travail. Car la mission rcquicrt unc disponihilité constantc, unc

préparatign s6i,qnéc, clc la ltlrcc pgur résistcr aux cléc<lurit11cmcnts

et aux frustrations. la mrlrtitlcation dcs désirs clés<lrclonnés du

coeur, le rcnoncclncnt au con[tlrt. C'cst cc qu'cxprimc I'art. 18 :

<< Lc salésicn nc rcchcrche pas tlc pénitcnccs cxtratlrdinaircs, mais

acccptc tcs cxigclrccs quoticlicnncs ct lcs rcnrlnccmcnts clc la vic

apostoliquc; il cst prêt à supportcr la chalcur ct lc lioicl, la soiI ct
la faim, la fatiguc ct lc mépris. chaque liris quc sont cn icu la

gloire clc Dicu ct le salut tlcs âmcs ,,.

La mission apostolique dtlnt il s'agit dans clc n<lmbrcux articlcs

des C<lnstitutions cst très précisc ct très concrètc. Cc n'est pas unc

intention générale dc fairc lc bicn ou un vaguc propos dc sauvcr

les âmcs. Et cc caractèrc concrct dc I'ap«lsttllat cst un signc

distinctil- dc la Congrégati«rn. Cc chapitrc va cltlnc préciscr lcs

élémcnts caractéristiqucs dc la mission. Ils scront lcs points dc

référcncc qui assurcront l'unité clc la pratiquc pasttlralc ct lui

épargncront de sc dilucr dans unc multiplicité inctlnsistantc

dtacti«lns à travcrs lcs cliflcrcnts contcxtcs où cllc sc clépl«ric.
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Quels sont donc les éléments qui caractérisent la mission
apostolique et I'action pastorale des salésiens ? [æs constitutions
en énumèrent quatre. A chacun d'eux correspond une << section >> :

Les DESTINATAIRES, c'est-à-dire Ie champ d'action. selon
I'expression du premier songe de Don Bosco, où lqs Salésiens
entendent engager leurs forces;

Le SERVICE OU PROJET EDUCATIF ?ASTORAL que tes
salésiens entendent réaliser. Aux mêmes destinataires, ir est
possible en soi de rendre des services différents : (hospitalier.
de rééducation, éducatif. catéchétique...). Ils ont une inèidence
sur les compétences ainsi que sur la forme de la communauté
et sur la üe spirituelle. [æ projet qualitîe la mission et
appartient donc à I'identité d'un Institut religieux;

Les ACTIVITES ET LES OEWRES à travers lesquelles les
Salésiens réalisent de préférence leur mission, c'est-à-dire les
instruments et les structures dans lesquelles a pris forme la
pratique de la Congrégation;

Le SUIET de I'activité pastorale, c'ett-àdire ceux à qui elle
est confïée et qui sont les coresponsables de sa réalisation.

Un regard d'ensemble permettra de saisir Ia structure du
chapitre.

C-es quatre éléments forment un tout cohérent. A des
destinataires précis répond un projet précis auquel s'ajustent des
activités et des oeuwes qui, à leur tour, exigent quelqu'un pour tes
réaliser- c'est un profil pastoral qui se dessine ainsi plutôt que des
choix isolés. C'est le Système préventif mis en pratique.
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\ère section : LES DESTINATAIRES

. Lcs jcuncs : art. 2(t. 27- 28

. Lcs milicux : ofl. 29
o Lcs pcuplcs non cncorc évangélisés : ot1' '10

2ème secrirtn : NOTRE SERLICE EDUCATIF ET PASTORAL

r L'ohjcctil glohal ct final dc n«rtrc pr«rjct : (t7' 'Jl
o Lcs àill"."nt"* climcnsi«rns tlc ntltrc projct unitairc :

afl. .12--17

- Education ct promtltittn : dfl. -12-.1-1

- Evangélisation ct catéchèsc : afl. '14' 'l(t
- Expéiicncc c()mmunautairc ct asstrciations : or7' ':

- Oricntatitln clcs vocatitlns : ot1. .J7

o La méthocle pédagogiquc et pastoralc : nfl' '18-'19

- lrs principcs inspiratcurs : ot'I. -]tl

- La pratiquc : I'assistance : afl. -J9

3ème sectirtn : LES CRITERES D'ACTION SALESIENNE

?5

«rt. 4l
o Lc modèlc icléal : I'Orattlirc du Valdocco : ot't' 40

o Critèrcs pour évalucr lcs activités ct lcs ocuvrcs :

o Lcs lignc,s maîtrcsscs cle ntltrc acti«ln : on. 42-4'l

- L'éducatitln ct l'évangélisation : ot7. 42

- La c«lmmunication stlcialc : afl. 4-J

. La communaulé salésicnnc : afl. 44-46

. La c«rmmunauté éducativc ct pasttlralc : on' 47-4tl

La spiritualité clu salésicn trouvc sa sourcc d'éncrgic ct son

modèlc ôn Jésus Christ apôtrc: cllc sc clisccrnc ct sc dévcltlpl"rc

dans s«rn cngagcmcnt pasi.ral. Cclui-ci occupc tout stln tcmps. Il

n'cst donc lias'prlssihlc dc c()nccvtlir s()n authcnticité rcligicusc

sans sc rélcrcr aux caractéristiqucs clc s<ln travail aptlsttlliquc.

4ème sectictn : LES CORESPONSABLES DE LA MISSION
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Section I

LES DESTINATAIRES DE NOTRE MISSION

"-lésus t,il une g.onde f'ule . Il .[ut ptis de pitié pour eLü, porce qu,ils
étoient conln,e tle,ç brabis qui n'tnt pot riu beiger, et it si mit i teur
enseigner beoucoult tlc clruscs » (Mc 6, -J4).

La citation est tirée de I'important récit de la première
multiplication des pains (Mc 6, go-44). I est important parce
qu'il révèle le pouvoir messianique de Jésus et sa mànière
concrète d'intervenir dans la vie des gens : il comprend
parfaitement leur situation, la partage en profondeur, avec
émotion même, et agit concrètement-pour y iemédier.

Mais pour connaître ra vareur profonde du signe de Jésus,
il faut se rappeler la tradition biblique à taquelle àe réfèrent les
trois thèmes évangéliques des ,. brebis sans pastsgl ,, du
« désert " (v, 35) et flu . pain ,. Marc et la communauté
chrétienne ont reconnu dans la foule qui entoure Jésus en ce
lieu " désert " I'ancien peupre éru en proie aux tentations du
chemin de la vie, dont Dieu veut être le pasteur par t'intermé-
diaire de guides historiques, en premier rieu Moi'sé (Nb 27, 17),
et lui donner une nourriture abondante (Ex 16).

A la suite égarement de la grande annonce messianique du
r39_s9mble1ent du peuple dispersé (Ez94),Jésus est le pàsteur
définitif de Dieu, qui s'engage personnellement tout entiLr (* Je
connais mes brebis ", dit Jésus, . chacune par son nom » : Jn
10, 14.3). Quand il se met à " leur enseigner beaucoup de
choses ", Jésus ne se contente pas de oiré oe be[es parores

27



aux gens, mais il leur communique la " Parole de Dieu "' la

vérité de Dieu, son proiet de Royaume et les puissantes

è"àiôi", qui en résuftônt pour la vie. Car s'it enseigne, Jésus

mutti-ptie aüssi le pain poui chacun avec surabondance (v. a3).

sa piéoccupation pasiorale se révélera ensuite d'une manière

ùoüi" lorsqu'ilse donnera lui-même tout entier comme vérité et

ôorr. pain dans I'Eucharistie dont ce récit est un prélude (cf.

Mc 6,41).

cette citation souligne avec force la charité pastorale, que

Don Bosco a traduite dàns le concret, au moment fondamental

àe la première rencontre du Salésien avec les destinataires de

sa mission, . brebis sans pastesJ ', c'êst-à-dire " la jeunesse

pauvre, abandonnée, en péril " (Const 26)'
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ART. 26 LES JEUNES AUXQUELS NOUS SOMMES
ENVOYES

[,e Seigneur a indiqué à Don Bosco les Jeunes, spéclatement les ptus
pauvnes, comme premiers et prlncipaux destinatairres de sa mlssion.

Appelés à cette même mission, nous en salsissons I'extr€me
importance : les jeunes vivent à t'âge des choix de vle fondamentaux qui
préparent I'avenir de la société et de t'Eglise.

Avec Don Bosco nous réallirmons notre prdfércncc pour ta
<< jeunesse psuvre, abandonnée, en péril ,rrr qui a le plus besoin d'être
aimée et évangéliség et nous travaittons s@ialement dans tes mllieux
de plus grande pauvrcté.

I ct. MB xtv.62

L'art.26 introduit un bloc de cinq articles qui définissent les
domaines où les salésiens entendent engager leurs ressources. c-e
bloc a deux mérites : il désigne tous nos destinataires; et fait
ressortir les priorités et les préférences.

Cet article établit deux points :

le choix du champ qui caractérise la mission salésienne : les
Jeunes;
la préférence : Ies jeunes les plus pauwes.

Lcs Jeunes.

I-es premiers destinataires sont les jeunes. Ils suffisent à
spécifler la mission salésienne, mais sans la détïnir comprètement.
Sans eux, ses autres aspects ne se justifient pas. Don Bosco est
avant tout le " père et le maître de la jeunesse »>. [.,es images les
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plus répandues et les plus vraies de Don Bosco sont celles qui le

ieprésentent entouré àe garçons; sans eux, il est méconnaissablc.

ü priorité donnée aux jeunes se retrouve en de nombreux articles

des C-onstitutions qui sè réfèrent à notre esprit. à notre consécra-

tion, à notre communauté.I I.e jour où les jeunes ne constitue-

raient plus la « portion >, et l'.< héritage » pastoral des Salésiens.

il faudrait refaire nos Constitutions-

Le texte proclame cette priorité sans pareille à travers trois

données:
1) la solennité de la formule i " Le Seigneur a indrÿ1é à .Don

Bosco les jeunes...r. La phrase nous renvoie à des faits historiques

précis. *rrn" le songé des neuf ans renouvelé plusieurs fois au

cours de la üe de notre Père-'
2) la déclaration explicite : les jeunes sont les << premierc et

pincipaux destinotaires,r; tous les autres destinataires sont relatifs

à eux et comme « colorés >> par er»L on se réfère en effet aux

jeunes lorsqu'on parle des autres champs d'action : ainsi, à propos

âe I'action pastoiale .. dans tes milieux populaires ". on rappelle

qu'elle .. *'hurronise avec I'engagement prioritaire en faveur de la

jèunesse pauwe » (Const 29); au sujet des " missions >)' oh

iouligne Que « cette oeuvre mobilise toutes les tâches éducatives

et pa"storales propres à notre charisme » (Const 30); et à propos

de la ., comhunication sociale ", on rappelle " les grandes

possibilités que nous offre la communication sociale pour l'éduca-

tion et l'évangélisation » (Const 43)-

3) le caàctère absoiu de I'affirmarion qui fait écho à la
déclaiation de Don Bosco z ,, Il sufftt que vous soyez ieunes pour

que je vous aime beaucoup » (C-onst 14)' Il n'y a pas besoin

à'autres raisons pour s'engager pour les jeunes'

Ces normes et d'autres semblables partent de la conviction

exprimée à I'art. 14; ., notre vocation est marquée par un don

I Cl. Con"t 1.2.3. 14.15. 19. 20. 21.24. 61. 81.

2 Voi. l" commentaire de l'art. 14, qui cite de nombreuses phrascs où Don Bmco aflirme

que sa mission s'adresse en priorité aux jeunes'
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spécial de Dieu »; ce don, c'est << la prédilection pour les jeunes ,;
et « cet amour, expression de la charité pastorale, donne son sens
à toute notre üe ,r. Sans les jeunes par conséquent, il n'y a pas de
présence salésienne qualifiée, et tout ce que nous entreprenons ou
réalisons doit nous mener à devenir des « spéciaristes dès jeunes ,,
toujours plus compétents.

C-et article est fondamental pour notre identité; il faut donc
veiller à n'en laisser échapper aucune nuance.

Il s'agit des " 
jeunes 

", c'est-àdire de ceux qui se trouvent à
l'âge où mûrit le corps et I'esprit, et où s'assimile la culture et
s'acquiert la qualification professionnelle pour se préparer une
place valable dans la société. I^a durée de la jèunesse s'est
considérablement allongée, et cela pas uniquement dans les société
développées.I-es oeuwes et les institutions, des salésiens du temps
passé s'adressaient surtout aux pré-adolescents et aux adolescents.
cette tranche d'âge reste à prendre en considération vu son
importance pour la formation humaine,l'évangélisation et re choix
de la vocation. Mais aujourd'hui, à cause du prolongement et des
nouveau( impératifs de la préparation professionnelle, la jeunesse
reste elle aussi une « période d'éducation et de préparation à la
üe r'. ç'ss1 un âge où il se passe des phénomènes culturels et
religieux qui concernent la formation du jeune, et où apparaissent
souvent des déviations qu'il faut prévenir.

C'est à chaque Province qu'il reüendra, suivant les mnditions
sociales et culturelles du milieu où elle travaille, de déterminer la
tranche d'âge que les Salésiens auront à épauler : I'adolescence
(ll-17 ans) ou la jeunesse (18-25 ans).

Nous parlons de .. jeunes >r. Dans sa signification collective de
,, jeunesse ,r,3 le terme exprime que nous ne sommes pas attentifs
à chaque indiüdu uniquement, mais aussi à leui condition
mllective. La jeunesse est aujourd'hui un domaine où intervien-

3 Don Bæco lui aussi a utilisé le lerme u janæ gats » dans un sens ctrlleclif, par exemple
à l'arÎ. I des constirutions écriles par lui (c<rstituzioni lg75). on trowé également
plusieurs fois sous sa plume le lerme « 1'anncw ».
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nent lcs gouverncmcnts. lcs m()ycns clc ctlmmunicatitln socialc, lcs

institutions intcrnationalcs. Il nc scrt pas àl grand ch«lsc d'agir sur

Ies inclivi«lus si on nc sc préoccupc pas aussi dc la c«rndition clc la

jcuncssc au point «lc vuc social. culturcl ct éclucatil- lÂ CG21

iccommandc avcc insistancc aux Salésicns cl'êtrc dcs .. spécialis-

tes >, de la con«lition clcs jcuncs.r
Mais lc tcrmc ,. jcuncs , soulignc cncorc un autrc chtlix :

.< Notre scrvice pastoral s'adrcssc à la jeunesse ntoscltlinc ,'

(Règl 3). Ccla vcut clire quc lcs activités quc nous organisons

doivent répon<lrc à lcurs hcsoins spéciliqucs. Par conséqucnt si.

pour dcs rais«lns pastoralcs, nous travaill«lns dans dcs milicux tlù
se rencontrcnt des garçons ct dcs lïllcs, lcs activités particulièrcs
qui vont au-clelà d'un scrvicc général scront pcnsées ct pr()gram-

mées «lc préfércncc cn vuc «lcs garçons, c6nfiant à d'autrcs unc

attention plus spécitiquc aux fillcs. Ccla vcut dirc aussi quc nous

nous scntons capablcs dc gércr dc grandcs ocuvrcs ou clc granclcs

masscs de garçons. mais pour lcs lillcs, l«rrsquc <Ics motil.s past<l-

raux indiquent lcur présence commc convcnablc ou néccssaire,

nous posons dcs limitcs : elles participcnt aux groupcs quand c'est

avantageux pour la formation. la culturc, I'éducatitln rcligicusc <lu

sociale. et lcur nombre dépcnd dcs hcsoins.

Ce choix rcm«tnte à nos origincs, à la pédagogic dc partagc dc

la vie que nous appliquons, ainsi qu'aux thèmcs éclucatit.s pour

tesquels nous sommes spécialisés : la vocation, lc travail, lc jcu.

etc...

En[în. il ne [aut pas négligcr lcs motivotions quc I'articlc
proposc pour nous engagcr cn favcur clcs jcuncs. La prcmièrc

concerne lcur vie : c'cst au cours dc la jcuncssc que se prcnncnl'

les options flondamentalcs quidonnent à Ia vic sa plénitudc ()u scs

frustiations: I'amour quc nous portons aux jcuncs nous poussc à

les ai<lcr dans cc m«rmcnt délicat dc lcur crtlissancc.
La seconde rcgarclc la société et l'Eglisc : " lcs jcuncs prépa-

rent I'avenir dc la société ct dc l'Eglisc ». Ccttc m«ltivati«ln amorcc

a ct cc2t, " Lcs Sa!ésicn.s û,angélisotcurs tlcs jcutr<:s ". cn particulier la prcmièrc partie

. [.es jeunes et leur conrlilion " (n. 20-30).
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un thème qui sera développé dans toute la section : la perspective
sociale de notre pastorale et de notre éducation.

L'article fait ainsi écho non seulement à notre tradition, mais
aussi à la parole du Concile : <. L'exffême importance de l,éducation
dans la vie de I'homme et son influence toujours croissante sur le
développement de la société moderne sont pour le saint Concile
oecuménique I'objet d'une réflexion attentive. >>s

[æs Jeunes gens pauvnes.

Mais parmi les jeunes, il y a des préférences. [a première va
aux plus pouvres: .. Avec Don Bosco. nous réaffirmons notre
préférence pour << lo jeunesse pouvre, abandonnée, en péril rr, qui
a un plus besoin d'être aimée et évangélisée. et nous travaillons
spécialement dans les lieux de plus grande pauweté ,r.

La pauweté n'a pas de limites. Il y a toujours, quelque part
dans notre ville, un plus pauvre que le plus pauwe que nous avons
connu, une situation plus misérable que celle qui dans notre ville
nous semble extrême. I-a .< pauweté >> qu'on voit dans certaines
ülles est peu de chose à côté de celle des .. slums ,r; mais ceux-ci
ne sont rien devant les tragédies de la sécheresse, de la faim et de
la situation de réfugiés qui touchent des populations entières.

En outre, lorsque Don Bosco exprima sa préférence pour les
plus pauwes, il n'avait même pas I'idée de ce qu'on appelle
aujourd'hui Ia .. pauweté structurelle », de Ia pauweté qui est
provoquée par une situation socio-économique particulière et liée
à elle. Il est peut-être possible d'en tirer quelques uns, mais
toujours beaucoup moins que ceux que les conditions y plongent
chaque jour. En effet, Ies écris de l'époque révèlent qu'on avait
le ferme espoir de remédier à la pauweté par I'éducation. Notre
option n'est donc pas de résoudre le problème de la pauweté, mais
de révéler. à travers un signe .. humain ,r, le üsage paternel de
Dieu.

'5 GE, Introduction

T.2- l
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Les trois adjectits << pauwe »». << abandonnée ", " en péril t',

appliqués à la jeunesse expriment trois formes de pauvreté souvent

liées entre elles :

- << Pouvre, : signifîe qui manque de ressources matérielles

et de moyen pour se déveloPPer-

- " Abaidonnée ,r: exprime le manque de relations et de

protections : parents. famille, institutions éducatives. Même sicette

io.rn" de carence est souvent liée à la précédente. elle peut exister

indépendamment.

- ,, En périt ": décrit la situation des jeunes exposés à des

dangers capàbles de leur ôter Ia possibilité de devenir des hommes

mûÀ et heureux. Ce sont des garçons ., à risques ", qui présentent

des ., conditions de faiblesse » pouvant facilement les faire

sucmmber aux mau( qui les menacent: la drogue, la criminalité,

le vagabondage, le chômage.

Laquelle de ces trois formes de pauweté faut-il préférer ?

Cela dépendra du contexte social, compte tenu des autres critères

que les Constitutions feront valoir (cf- Const 4O-41); mais le

premier article des Règlements généraux exprime I'ordre suivant :

- .. L-es jeunes qui, en raison de leur pauvreté économique.

sociale et cuiturelle parfois extrême. n'ont pas la possibilité de

réussir ». Ce qui caractérise cette condition, c'est qu'elle empêche

de üwe une existence humaine normale.

- << I.es jeunes qui sont pauvres sur le plan affectif, moral et

spirituel ,>. c'est une pauweté qui atteint l'indiüdu dans ses

dimensions profondes, en le privant des affections fondamentales,

des waies valeurs, de I'ouverture à Dieu-

- « I-es jeunes qui vivent en marge de la société et de I'E-

glise. »6

une option n'exclut pas les autres. Il y a des initiatives

pastorales qui satisfont en même temps aux trois nécessités.

6 ct. ccs, rs44;474a; t8l-182
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- Nous soulignons la motivation exprimée ici : nous préférons
la jeunesse pauvres parce qu'elle a « le plus besoin d,Arà aimée et
évangélisée r'. Plus encore qu'enseigner le catéchisme. évangéliser
signifÏe révéler que les jeunes peuvent trouver leur sarut e, Jésrt
Christ, et leur faire expérimenter I'amour qui peut les owrir à la
présence de Dieu dans leur vie.

La préférence pour les pauvres entraîne deux conséquences
pratiques : I'intérêt qu'on leur porte personnellement et I'implanta-
tion géographique et sociale de nos activités et de nos oeuwes
,< dans des lieux de plus grande pauvreté ».

Tout cela n'est certes pas facile. Deux forces, dont I'une est
intérieure à I'autre. nous poussent et nous soutiennent : ra charité
du Christ Sauveur (« Caritas Christi urget nos >» (L'amour du
christ nous saisit), selon le mot de saint paul), et la fîdérité à Don
Bosco, qui a si souvent déclaré que la société salésienne est avant
tout pour les jeunes les plus pauwes.T

Seigneur, à trovers des signes non équù,oques,
tu a indiqué à notre Père les jeunes
comme premien et princtpaut destinatatres de sa mission;
fais que nous au.ssi, que tu appelles à la même oeuvre de salut,
nous réaflirmions dans notre coeur et par nos oeuvres
la même prédilection,
pour devenir des éducateurs attentifs et disponibles aux jeunes
et les oider à découvrir dans leur existence
to présence salvotrice.

Qu.e « les jeunes pouvres, abandonnés, m pérîl "reconnaissent dons notre voix l'onnonce de ton salut,
et qu'ils l'accueillent en toute conftance,
pour coopérer à réaliser les attentes et les espérances
que I'humanité et l'Eglise placent dans les now,elles générations.

7 cr. ccs, ls
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ART.27 LES JEUNES DU MONDE DU TRAVAIL

[.esJeunes des mllleux populaircs qul se préparcnt au travail et les

jeunes travailleurs se heurtent souvent à des diflicultés et sont

facilement exposés aux lqiustices.
Avec la même sollicitude que Don Bosco, nous allons à eux pour les

rendre capables d'occuper avec dignité leur place dans la soclété et dans

I'Eglisg ôt por. leur faire prendre conscience de leur rôle dans la

transformation chrétienne de la vie soclale.

I Ci. Costiuziotri detla Società di San Froncesco ü Sates 1858-1875, par F. MOTTO. p. 66

2 ct. Mo, tx
3 Iu. t3r-lgz

La solllcitude de Don Bosco.

[æ contenu de cet article remonte au( premières C-onstitutions

écrites par Don Bosco. lrs jeunes apprentis et les oeuvres érigées

pour e; ont toujours tiguié en seoonde position dans tous les

iextes de la Règle, immédiatement après les jeunes qui ont besoin

d'apprendre le catéchisme, à quoi on pourvoyait par le patronage

du dimanche (l'oratorio festivo)-
Dans I'aperçu historique qui introduisait le tout premier texte

des Constituiio;s, Don Bosco raconte: ,, Beaucoup d'entre eux

étaient réellement pauwes et abandonnés, et furent accueillis dans

une maison pour'êtr. soustraits aux dangers, instruits dans la

religion et prZparés au trovoil >>-1

"L'articie 
s"appuie sur les tais de la vie de notre Père, enregis-

trés dans les o Mèmorie dell'Oratorio », : << Le patronage (l'Oratoi-

re), écrit Don Bosco, se composait en général de .tailleurs 
de

piérre, de maçons, de stucateurs, de paveurs, de plâtriers-' d'enca-

àr"ur. et d'auires, venus de villages éloignés ,.2 l-a population de

I'Oratoire était si caractéristique (u'en 1842. on y celébra la Sainte

Anne, patronne des maçons.3 .. L,e garçon avec lequel commença
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à s'édificr I'oeuvrc moralc ct rcligicusc dc I'oratoire a une cartc
d'idcntité : Barthélcmy Garclli, «rrphclin, analphahètc, émigré.
manOCUvfC ,r.4

Cc fut la scmcnce d'unc cntrcprise qui, du vivant de Don
B.sco déjà. prit corps par étapcs : les contrats «lc travair indivi-
ducls, lc loycr p«tur jcunes travaillcurs qui allaicnt apprcnclrc un
méticr cn dchors dc la maison. lcs atclicrs à I'intéricur de la
maison. l'écolc cl'arts ct métiers dotéc d'un pr«rgramme organique
ct c«lmplct.

La sollicitudc dc D«ln Bosco pour lcs jcuncs ouvriers, sa
clairvoyancc ct sa ténacité mit sur picd un cnscmblc d'institutions
qui cl«rnnùrcnt à la Congrégation un visagc original adapté au
monde du travail.

En premicr lieu. lcs écoles professionnelles. Avec le pat«rnage.
elles caractérisent la Congrégation salésicnnc. La l«rnguc praxis de
ces écoles pcrmit de mcttrc au p<lint unc ,, pédagogie du travail ,r,
dont les salésicns furcnt les pionniers dans bicn dcs régions. C'est
ainsi que Ia Congrégation sc fit unc placc soliclc dans les milicux
populaires et cntra clans Ia dynamique sociale dc la promoti«ln dcs
personncs et «lcs milicux. C'cst aussi cc qui donne à la Congréga-
tion sa forte colrlration << séculièrc ", et lui pcrmet d'apporter sa
part culturclle ct tcchniquc dans lcs sujcts sociaux dc caractère
populaire. C'est Ià quc se dcssina un profil de confrèrc fortcmcnt
caractérisé par Ia préparation profcssionncllc dans lc secteur du
travail, sans s y cnfcrmcr : lc Salésicn coadjuteur.

Le travail caractérisc aussi I'ascèse de la Congrégation
(.. travail et tempérancc »). Et s'il est vrai que Don Bosco
entendait par travail toutc occupation apostolique, il cst inc«lntcs-
table aussi que le grand nombre des artisans dans la Congrégation
chargca Ic tcrmc " travail " dc résonnanccs pratiqucs et manucllcs,
et quc, clans ccttc ligne ascétiquc, il associa naturellcmcnt le
monde du travail au style dc la vic salésicnnc.

4 E. VlCnN(l. Missit»t sal<,siomt: ct mondc du trarail,lC.§ n. 307 119g3), p. l l
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L'expression << avec la même sollicitude que Don Bosco "
indique àonc qu'il y a là le choix déliberé d'un champ pastoral qui

nous caractérise.

Notre solllcitude auJourd'hui.

C-e qui suit : ,. Nous allons à eux pour les rendre capables

d'occupei avec dignité leur place dans la société et dans I'Eglise'

et poui leur faire frendre conscience de leur rôle dans la transfor-

1nuïion chrétienne de la üe sociale >>, nous renvoie au phénomène

moderne du travail, à ses implications collectives, à tout l'ensemble

de manifestations. de norntes. de modèles de relations et de vie

que comporte I'expression .. monde ou culture du travail "'s' Il ne s'agit pas avant tout de donner un moyen de subsistance

matérielle aü* jLunes, ni de préparer une main d'oeuvre qualifiée

pour I'industrié, mais de sauver la personne en I'aidant à assumer

,. 
"u". 

dignité >r. c'est-à-dire comme quelqu'un -0: Tût et de

cultivé, "t 
a ta lumière de la foi, le rôle qu'elle doit jouer pour

<< transformer la société ,r. Par propension naturelle, les salésiens

choisissent le monde du travail comme réalité à évangéliser,6 et

mncrétisent en elle leur préférence pour les jeunes'

[.e second alinéa explique et définit notre préférence pleine

de résonnances collectives et culturelles.
Mais le paragraphe préédent exprimait déjà comment la

C-ongrégationur*rrme-"ujourd'hui I'engagement de Don Bosco' Les

je"nâ à'pprentis du siècie dernier sont devenus .. les jeunes... qui

ie prépaiênt au travail et les jeunes travailleurs ... >,.La perspective

s'eit éiargie. C'est qu'aujourà'hui, beaucoup de phénomènes de la

üe des jèunes se pa§sent après la periode scolaire, et que' pour

former üne mentaiité cultu;elle et chrétienne, il faut une activité

militante, et celle-ci ne devient consistante que dans un cadre de

travail, et pas seulement au cours des années de préparation'

5 cf. ,lcs n. 307 (I%3) p. g-g. voir aussi la Lættre encyclique l,alnrem «ercans de

Jean-Paul II, Rome 1981.

6 ct.Acs n.307 (1983), p.lll9.
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La f«lrmulc << gagner honorablement lcur pain » des premiers
tcxtcs a fait placc à unc autre raison : les jcunes travaillcurs « se
heurtcnt souvcnt à des diUicultés ct sont facilcmcnt exposés aux
injusticcs ". Ccttc cxpressi«tn évoque I'exploitation massivc du
Tiers-M«rnclc (lc travail dcs cn[ants, illégal ct clanclestin, la
sélcction " idéologiquc ,, la marginalisati«ln de ta main cl'oeuvre
supcrlluc et I'cxpl«ritation dc la main d'ocuvre cmployéc...), ainsi
quc lcs phénomèncs caractéristiclucs de la société inclustriclle. Une
chosc cst certainc : lcs Salésicns nc croient pas que lc travail ne
soit qu'unc simplc prcstation inclividucllc dc main d'oeuvre : il a
unc dimcnsion c«rllcctivc ct culturcllc ct il cst détcrminant pour le
salut gkrbal du jcune.

Seigneur Jésus,

ou cours de tes onnées de Nazoreth,
lu as t,oultt êtrc comme le o chatpentier,
et llt os é1ttttut,é personnellenrcnl
lo dureté du tmvoil de l'outier.

Enseigne-nous à comprcndre el à aimer
les jettnes du mondc out,tier
potrr les gtider dons leur pftporotion à lo vie
el pour qu'ils devicnnent ponni leurc frères
des témoins lîdèles de ton Evongile.
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ART. 28 LES JEUNES APPELES A UN SERVICE DANS

L'EGLISE

F)n réglnse aux lresoins de son peuple, le Seigneur ne cesse

d'adresser àes appels à le suivre et de prrxliguer les dons les plus variés

pour le ser!'ice de son RoYaume.

Nous sommes persuadés que lrcaucoup de jeunes sont riches de

nessources spirituelles et présentent des germes de vocatiolr apostolique.

Nous tes aidons à découvrir, à accueillir et à mtrir le don de la

vocation, qu'elle soit lai:que, consacrée ou sacerdotale, pour le lrien de

toute l'|,)glise et de la F'amille salésienne.

Âvec la même attention, nous prenons soin des vocati(rns d'adrrltes.

I Costiutzioni 1sôo. 1.5 (ct. I;. Mo1-l'{). p.76)

Cct articlc n'cst pas le seul à parlcr dcs v«lcations. Voir lcs

art-37 et 109. It prcntl place dans lc chapitrc consacré à ngs

destinataircs. ct sa particularité cst dc préscntcr ccux qui montrcnt

des signcs clc vocaii«rn commc un << champ " dc travail-privilégié

pou, i-u Congrégation. Il sc rattache d«rnc à I'art. 6 qui résumait

nos principau* 
"ngog"*cnts 

dans l'Eglisc : " Nous prcnons un s«lin

particulicr dcs v«rcatitlns ap«lstoliqucs >>.

cette préoccupation rcmonte à l'aube du charisme ct figurait

déjà dans ie tcxtc.lc lSfrO. au numéro 5 du chap. I, sous lc titrc
.. Ëut dc cctte Société ,, : .. La jcuncssc qui aspirc à l'état ccclé-

siastiquc étant cxposéc à dcs «langcrs très gravcs, notrc SociéLé

aura particulièrcmcnt à cocur d'cntrctcnir tlans Ia piété ct dans

lcur vocatir)n (sacerdotale) ccux cn qui on rcmarqucrait unc plus

grande inctinaiion à t'étudc et à la piété ".r [.c tcxtc dc 1u75

àisait : .. Quand on aura à rcccvoir dcs cnlants pour les étu«lcs.

qu'on acccpte clc prélércncc dcs plus pauvrcs"' pourvu qu'ils
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donnent quelques signes de vocation à l'état eccrésiastique ».2

_ Depuis lors, la mention de ces « destinatai."r , u toujours
figuré dans les constitutions qui ont suiü. L'article exprime une
des préoccupations les plus constantes de Don Bosco, qui révèle
chez lui un engagement sacerdotal total et un sens côncret de
I'Eglise : il veut assurer la possibirité de réaliser leur vocation à
ceux qui en présentent des signes et ont la volonté de la suivre.
on connaît les affirmations de Don Bosco à ce sujet : << eue toute
la sollicitude des salésiens et des soeurs oe tttarie Auxiliatrice
s'attache à promouvoir les vocations ecctésiastiques et religieu-
Lî ,]:' " Rappelons-nous que nous offrons un grand trésor à
I'Eglise lorsque nous lui procurons une bonne.,ocàtion ,.a

2 Cosiaioni 1875,t,5 (cf. F. MOTTO, p.76)
3 MB xvlt. 3os
a Maxvn,zcz

Le Selgneur appelle.

L'article s'ouwe sur une déclaration de foi : <. L€ seigneur ne
cesse d'adresser des appels à le suiwe >>. Avant sa signifTcation
ministérielle, la vocation a un sens radicar, qui appàraît dans
I'Evangile : .. Jésus a appelé personnellement ses àfutro pou,
qu'ils demeurent avec Lui... ,, (art. 96; cf. Mc 3,14).

^ 
Iæ Seigneur répond à tous les besoins de son peuple par des

grâces et des dons variés, qu'il répand avec abondànce parmi les
fldèles dans un but unique : le Royaume.

L'apôtre Paul affïrme en effet: << L€s dons de Ia grâce sont
variés, mais c'est toujours le même Bprit... chacun r"çoit le don
de manifester I'Bprit en vue du bien àe tous » (1 C_or 12,4-7).

c-e fait se révèle avec abondance chez les jeunes. ceux-ci font
« des choix fondamentaur pour leur üe » (c-onst 26). Nous avons
la conüction qu'un grand nombre d'entre eu( a'beaucoup de
disponibilités et de ressources spirituefles. E[e se base sur
I'expérience et sur un jugement souvent exprimé par notre père :
s'ils sont convenablement motivés et accompagnés, un pourcentage
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élevé de jeunes que le Seigneur dirige vers nous présentent des

dispositions favorables pour assumer une vocation d'engagement

spécial.s Cette conviction de Don Bosco a été rappelée par

Jèan-Paul II au cours de sa visite à la Basilique de Marie Auxilia-

trice en 1980.6

Nous collabonons svec le Selgneur.

ces jeunes qui présentent des signes et des dispositions pour

la vocafion, noui dèvons les aider à découvrir, à accueillir et à

développer I'appeldu seigneur.l-e,cGzl le rappelait et proposait

de .. revitalisei concrètement. dans I'attitude et dans les initiatives

d'actions, une des composantes de notre vocation salésienne :

rendre à I'Eglise un service actif en cultivant la vocation de ces

jeunes que lé Seigneur appelle à la vie sacerdotale et religieuse,

âux divêrs ministères de I'Egtise et à I'engagement de leaders

lai'cs ,t.7

Chez Don Bosco, cet engagement était concret : il a offert aux

Evêques de s'occuper des séminaires, et il a pris en charge le's

no"uiionr en beaucoup d'endroits, particulièrement dans les Eglises

pauvres. Il a pu écriré à I'Archevêque de Turin : << M'est aüs que

Ltt" Corgrégation, depuis l&t8 jusqu'à présent, n'a donné pas

moins des deü tiers du clergé dioésain 
"-E

[.e texte parle de différentes formes de vocations dans I'Eglise,

qui correspondent à la variété des dons que le Seigneur distribue

avec largesse (vocations la'rques, consacrées, sacerdotales). Mais

I'accent êst mis sur la << vocation apostolique ,, : d'où la nécessité

de les discerner et de les former. Il ne s'agit pas simplement d'un

premier engagement dans la catéchèse, mais de flormes plus

implicantes de témoignage et d'apostolat.

s ct.MBxr.26
6 Cf. . Toino ivi in pace ,, (furin. vis en paix). LDC Turin 1980' p' 113

7 cczl, tto
8 MB xvl..st
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L'article se conclut en signalant qu'il faut prendre soin des
vocations d'adultes. ce qui fait voir que la raison fondamentale du
choix de ce secteur n'est pas la pauvreté, ni la jeunesse, mais bien
les vocations elles-mêmes. Certes, puisque nous voulons éduquer
I'homme intégral et que la majorité de nos confrères travàille
parmi les jeunes, nous sommes particulièrement attentifs à leur
vocation personnelle. Mais notre préoccupation et notre travailva
plus loin. Il vaut la peine à ce sujet de rappeler Ia préoccupation
de Don Bosco pour les << vocations adultes », Ia manière dont on
les considérait à son époque, et ce qu'elles ont apporté à la
C-ongrégation, surtout dans les missions.

Finalement, la phrase << pour le bien de toute l'Eglise et de la
Famille salésienne, exprime une hiérarchie dans les motivations
de ce choix.

[-a première et la principale, chez Don Bosm oomme pour
nous. c'est I'amour envers I'Eglise qui en a besoin pour sa mission
sur terre. Ce sont les trois vocations - laique, sacerdotale. reli-
gieuse - qui lui permettent de réaliser toutes sortes de bonnes
oeuwes, d'être présente aux réalités séculières, de servir la
communauté chrétienne et d'apporter un témoignage évangélique.
C'est I'Eglise qui nous intéresse et nous préoccupe avant tout.

Mais I'Eglise comporte différents charismes. C'est à norrs en
particulier qu'il reüent de déceler et de cultiver la vocation
salésienne puisque nous avons reçu cette grâce de I'Esprit et que
nous pouvons donc en discerner les signes et avoir une idée de son
développement. Cependant elle est avant tout une réponse
personnelle à un appel de Dieu. Nous n'avons donc pas à faire du
recrutement en faveur de notre <( puissance >>, mais à aider ceux
qui ont reçu de Dieu la grâce de I'esprit salésien, afin qu'ils se
sentent accompagnés et encouragés pour y mrrespondre.

[æ choix de ce champ d'action ai pour la pedagogie et la
pastorale salésienne, une signification qui ne doit pas nous
échapper. Savoir guider jusqu'à sa réalisation une \rocation
apostolique dans ses aspects spirituels et concrets est le sommet de
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la pédagogic rcligicusc. Si lc travail récapitulc l'csscn-ticl. dcs

p"Âp""t-irés humanistcs dc l'éclucati«ln (ftlrmation de hons

àitoÿens;, le disccrncmcnt dc la vocation chréticnnc ct stln

éduiation jusqu'à sa plcinc réalisation constitucnt la synthèse ct lc

sommet Oô t'èducation à la toi : ta lormation du bon chréticn

(cf. Const 37).

Seigneur,
Tu sèmes to Ponile dans lc coeur des hotttmes

et tu rlisttibltcs lvec largesse les dr»ts tlc lt»t Esptit'

Rencls-ru»ts sensibles, tlons le même Esptit,

à la présence cle ces dons chez les ieunes que lu nous con!îes'

pou,: qr,, nous sochions clécttuttir en eu)( le's gennes de ttm oppel

et que nous collobotions ovec kti à ÿ»nter,
poar ton Egtise el Pour ruilrc Fomille,

de nou,peoux apôtres,

qui oident leurs .frères à g'nnclir
io**, ntentbrcs vil'onls de lon CotTts Mystiqtte'
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ART. 29 DANS LES MILIEUX POPULAIRES

L'engagement prioritaire en faveur de la jeunesse pauvre s'harmo-
nise avec
I'action pastorale ;xlur les milieux populaires.

Nous reconnaissons les valeurc évangéliques dont ils sont grrteurs
et leur besoin d'être soutenus dans leur ef[ort de prnmoti«ln humaine
et de croissance dans la foi. C'est pourquoi nous les aidons par << tous
les moyens qu'inspire la charité chrétienne >,.1

Nous sommes attentifs aux laits res;xlnsables de l.évangélisation tle
leur milieu, ainsi qu'à la famille, où les générations2 se rencontretrt et
construisent I'avenir de I'homme.

1 Cosr 1875. I.7
2 (:f. c.s. -sz

[.e tcxtc de la Règlc sorti dc Ia plume de Don Bosco exprime
sa préoccupation pour " lcs adultcs du bas peuplc, surtout dans les
campagncs » (tcxtc de 1858).r Don Bosco s'est adrcssé à eux à
travers lcs canaux dc son époquc et dans un but précis : .. Aussi
les confrèrcs salésicns dcvront-ils s'appliquer avcc zèle à prêchcr
dcs Excrciccs Spiritucls..., à répan<.lrc dc bons livrcs parmi le
peuplc. usant dc tous lcs moycns qu'inspirc la charité chréticnnc.
En[in. par la parolc et par la plume. ils chcrchcront à élcvcr unc
diguc contre I'impiété ct I'hérésic... ".2

[æs milieux populaires.

Il importc tout d'abord de comprcndrc la portée socialc,
culturcllc ct religicusc dc cc champ d'apostolat dc la mission
salésicnnc. Lcs milicux populaircs sont I'ensemble de ceux qui
vivcnt la condition communc. ct qui par lcur situation économique.

1 Cl. Costiruzit»ri /858, I. .5 1ct. F-. Mo'I-l-o. p. 78)
2 Itr.
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sociale et politique, sans priülège ni prééminence, constituent le

commun d"t g"nr. En une époque à dominance agricole' Don

Bosco portait- son regard uérs o les campagnî ':, mais il se

préoccüpait aussi des pioblèmes des nouvelles société urbaines- l,e

*iti"u pbpulaire se diitinguait alors du milieu aisé ou priülégié qui

avait pius de tacilités pour s'éduquer et se développer'

Ës textes capitulaires qui parlent de I'implantation « popu-

laire ,, de nos préiences. claritiént bien le sens de I'expression- A
propos des paioisses, le CG21 dit : " [: paroisse salésienne est

p"pitri.". Ëlle I'est en raison de son implantation, parce qu'elle

LiO" préférence insérée dans les milieux populaires-et populeux

des grândes ülles... (et) de son ouverture à la vie du quartier"'

Elle"prend sa part des'problèmes des petites gen! av99 lesquels

e[e üt et dont elle partàge les joies et les peines, les-désillusions

et les esffrances ,.3 Le mêmé CCZ1 af1irme que l'école. salé-

sienne << est une école populaire, soit par la classe sociale à

laquelle elle se réfère, rôit-par le lieu où elle se situe, par les

contacs qu'elle crée avec le peuple, par le ton et le style qu'elle

adopte, pàr bs spécialisationJ qu'elle prend,.soit particulièrement

purË" qu'"lle suii avec amour les attardés ''a' Loin de se juxtaposer à I'engagement prioritaire pour les

jeunes, et moins end." de s'en détacher, notre action dans les

,iti"* populaires doit s'harmoniser avec lui. cette harmonisation

requieriqüe dans notre rencontre avec le milieu populaire, ce soit

"nôor" 
la jeunesse qui constitue notre caractéristique et notre

specialité. L classe fopulaire est le milieu où nous exprimons la

priorité pour les;eunes, le lieu social où nous préférons trouver la

j"unot". Nous accompagnons le milieu popufairg dans le dévelop-

p"rn"nt d'une de ses valeurs-les plus caractéristiques : la famille.

i" ,"n, de la üe. les enfants.s

3 ccil,At
a cczt, tlt
5 Voir CGS,54, qui parle d'uunité intone, entrc nolre mission auprt des jeunes et

notre mission dans les milieux populaires.
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Uattitude du salésien.

Après avoir indiqué le champ d'action et la nécessité de
I'harmoniser avec ceux qui sont considérés comme .. les premiers
et principaux destinataires »>, I'article examine I'attitude du pasteur.

[æ milieu populaire porte des valeurs culturelles liées à sa
condition : le travail, la famille. la solidarité, I'espoir d'un avenir
meilleur, le courage dans la souffrance. Ce sont déjà des valeurs
évangéliques. II faut y ajouter la religiosité populaire caractéristi-
que dans un milieu qui perçoit la présence du Seigneur dans
I'histoire, et I'exprime dans une piété et une culture imprégnée du
sens de la transcendance. <( La religiosité du peuple, afÏirment les
Evêques latino-américains à Puebla, est un patrimoine de valeurs
qui répond avec la sagesse chrétienne aux grandes interrogations
de I'existence. La sagesse populaire catholique a une capacité de
synthèse vitale: elle saisit et fusionne l'élément diün et les
éléments humains, I'esprit et le corps, la communion et I'institu-
tion, la personne et Ia communauté, la foi et la patrie, I'intelli-
genoe et le sentiment : c'est un humanisme chrétien qui affirme la
dignité essentielle de la personne comme fils de Dieu, ratifie la
fraternité fondamentale... et sait proportionner les raisons de se
réjouir et d'aimer, même dans Ie contexte d'une üe trà dure ,r.6

Aussi le salésien, qui proüent lui aussi du milieu populaire,
reconnaît-il la richesse humaine et évangélique du peuple; c'est à
la lumière de I'histoire du salut qu'il lit la situation des gens et les
germes dont le peuple est porteur; et il soutient les efforts de tous
par .. tous les moyens qu'inspire la charité chrétienne »'. [-e
salésien qui travaille pour le milieu populaire ne reste pas étranger
à sa üe; il ne lui apporte pas des manières de üwe ni des
avantages d'autres secteurs, mais il commenoe par découwir les
richesses du peuple, pour les assumer, les purifier et les dévelop-
per.

6 Dæumcnt" de clôure de Puebla, n.4Æ.
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Quelques formes d'intervention.

comment intcrvcnir ? Lcs constitutions prtlp«rscnt plusicurs

manièrcs.
La phrasc cléjà citéc clc Don Btlsc«1, qui parlc de « /nrrs les nurycns

qu,inspirc lo ihotité cht-étienne r, soulignc à la tbis l'étcnduc dc son

ôt urp <l'action, qui cst aussi vastc quo la charité, ct lc rcssort

pr«llirnd qui lc poussc. qui cst toujours lc zèlc past«lralcaractéristi-

quc dc notrc csPrit.
Mais lc tcxtc apportc deux précisi«rns qui corrcsp«rndcnt à la

sensibilité salésicnnc. comptc tcnu quc lc milicu populairc cst unc

collcctivité et que sa ttlrmati«rn subit l'intlucncc clc son tcrritoirc

et dc scs structurcs familiales. socialcs ct politiqucs'

ces dcux manièrcs rl'intcrvcnir ont un impact plus [«lrt sur la

formation rcligicusc et culturcllc cles milicux populaires, ct

répondcnt aux pré«rccupations dc Don Bosco :

Le souci cles responsobles de l'éducolion et de l'évon+élisotion

de leur milieu: s'il est vrai que lc milicu a unc lortc influcncc sur

la formation dc Ia pcrsonnc. il cst imp«rrtant d'unir toutcs lcs

forccs et d'intércsr"i 
""u* 

qui ont la rcsp«rnsabilité dc l'éclucation

dans le milicu : les parcnts. les cnscignants. lcs assistants sociaux.

ets... : lts sont liés à notrc mission ct attcndcnt notrc concours ct

notre appui.

- L'ottenti7n à lo famille, " où les générations sc rcncontrcnt

et c«rnstruisent l'avcnii dc l'hommc '. Lc Concilc ct lc Syntxlc tlcs

Evêqucs cn 19tt0 ont souligné son imp«rrtancc pour la.c_roissancc

des générati<lns n«luvellcs.T Pour nous, Salésicns. la lhmillc est unc

porii" csscnticlle dc la communauté éducativc (cl. Const 47), ct

ô'cst cn tbnction d'elle qu'il faut pcnscr ct préparcr notrc pastora-

le.s

7 Cf. Ot partie II. cha,. l: cf. aussi l'l:xh.rtati., alxrst.lique l"utniliaris (-ur.vtrtio dc

JIrAN-PAUI- ll. Romc 1981.

8 Ct. E vlGANO. Àppcts du Sntttclc '80, A(S n.299 (1981)' p' 7-10'
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Nous rappelons la communication soctale (cf. Const 6) : nous
ne pouvons perdre de we I'importance que Don Bosco attachait
à la presse et à la diffusion de bons livres pour l'éducation et
l'évangélisation des milieux populaires. Aujourd'hui, nous pouvons
utiliser des moyens encore plus efficaces, comme nous le diront
plus loin les C-onstitutions (cf. C-onst 43).

Setgneur lésus, doux et humble de coeur,
rends-nous compotissonts comme toi,
en face des besoins de ton peuple.

Pour que nous sachions découvir dans tes pauvres
les voleurs évongéliques dont tu les fais porteurs,
nous te prions, Seigneur.

Pour que nous soutenions les plus humbles et les plus déshérités
dans leur effon de promolion humaine
et dans leur engagement de croissonce dans la foi,
nous te pions, Seigneur.

Pour que nous consacions une attention spéciale ù la famille
et aux différentes générations
qui se rencontrent et se forment en elle,
nous te pions, Seigneur.

Pour que nous assuions notre soutien généretu
à tous ceux qui sont engagés
dans l'ét'angélisotion et dons la promotion de ton peuple,
nous te pions, Seigneur.

T.2-4
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[æs peuples non encore évangélisés ont été I'objet particulier de la

sollicitude de Don Bosco et de sorr ardeur apostolique. Ils contittuertt à

provquer notre zèle et à le maintenir vivant : nous reconnaissons dans

ie travail missionnaire un trait essentiel de notre Congrégation.

Notre action missionnaire est une oeuvre rle patiente évangélisation

et de fondation de I'Eglise dans les groupss humains.l Cette oeuvre

mobilise toutes les tâches é«lucatives et pastorales Propres à notre

charisme.
Â I'exemple «Iu l'ils de Dieu, qui s'est fait semblable à ses frères en

toutes choses, Ie missionnaire salésien assume les valeurc des-peuples

qu'il évangélise et partage leurs angoisses et leurs espérances'2

I cr. Ac, t
2 cf. A<;,3. rz. 26

La sollicitude de Don Bosco.

Comme les articles 26 ct 27, celui-ci part de Don Bosco' La

sensibilité missionnaire rcmontc à nos origines.

Bcaucoup <lc taits dc la vie dc notre Fondatcur rattachcnt lcs

missions aux autrcs sccteurs dans lcsquels travaillc la Ctlngréga-

tion. Nous nous arrêterons sur trois d'cntrc cux'

l) Don Bosc<l a toujours désiré partir pour lcs missions; son

confcsscur t'cn a chaque f«ris dissuadé.|

2) Sa pastoralc était missionnairc, même là où I'on pouvait

croirc la société cncore .. chréticnne >>, car il voulait allcr vcrs ccux

qui nc se rcconnaissaient pas encore dans les institutions ccclésia-

lès : il voulait êtrc .. lc curé des jeunes qui n'tlnt pas dc par«lis-

ss ,.1 Il a également travaillé à porter la lumière dc la lili dans lcs

sectcurs pràfon"* : sa volonté d'associcr l'évangélisation à toutcs

les formés dc promotion I'oricntait vers des institutions ct des

milicux pas toujours prochcs dc la sphèrc rcligicusc. Mêmc sans

ART. 30 LES PEUPLES NON ENCORE EVANGELISES

1 cl. MB II. 203-204: c[. aussi cGS, 470

2 cf. MB ttl. tst
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quitter Turin. il avait le coeur et le style d'un missionnaire. Il avait
le sentiment d'être envoyé. Notre préférence pour les pauwes est
missionnaire, car celui qui n'a pas encore reçu I'annonce de
I'Evangile est dans un état de carence plus grave que celui qui
manque de pain.

3) Don Bosco a immédiatement répondu lorsque se sont
ouvertes des possibilités missionnaires pour sa Congrégation. La
première expédition missionnaire (1875) vécue à I'Oratoire par les
salésiens et les jeunes dans un climat d'épopée, inaugure une
histoire d'une fécondité extraordinaire : les songes missionnaires,
les regards tournés vers les continents,3 les amitiés avec les grands
missionnaires (Laügerie, Comboni, Allamano), les expéditions
ininterrompues à la fois de salésiens et de Filles de Marie
Auxiliatrice; à la mort de Don Bosco, 20Vo de confrères étaient
missionnaires.a

Il serait trop long d'énumérer les lettres, les projets, les
investissements, les épreuves et les songes de notre Père dont
I'abondance est à la mesure de sa sollicitude pour les peuples non
évangélisés.

Un tralt essentiel de la CongÉgation.

La dimension missionnaire n'est pas liée à la personne de Don
Bosco, mais à son charisme de Fondateur. Il I'a transmise à la
Congrégation : elle fait partie de sa spiritualité et de sa pastorale.
Sans le travail missionnaire, la Congrégation ne serait pas seule-
ment appauwie, mais « dénaturée » et <. défigurée ,r. Elle ne serait
plus la Société salésienne telle que I'a vue et voulue son Fonda-
teur.

C'est à la suite d'une longue réflexion que les Chapitres
généraux ont répété cette affirmation. Ainsi, par exemple, le
CG19: .. L,a Congrégation salésienne (...) reüt I'idéal de Don

3

4

Ct. ACS n. 297 (1980), p.2O-B

cî. ccs,47t
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Bosco qui voulut que I'oeuvre des missions fût I'inquiétude

permanente de la Congrégation. au point d'entrer dans la défini-

tion de sa nature et de son but (...). Il réatfirme donc la vocation

missionnaire de la congrégotion salésienne (...) et il entend qu'elle

se présente officielleménicomm" missionnaire devant les organis-

*o d" I'Eglise. aussi bien que devant les confrères et les coopéra-

teurs ,r.5
Læs conséquences pratiques de ce trait essentiel se ramifient

sur bien des pians. Ceia implique qu'une partie importante des

hommes, des moyens et des activités de la Congrégation doivent

s'orienter vers la diffusion de I'Evangile parmi les peuples qui ne

I'ont pas encore reçu. Cela signitîe encore que 11 Congrégation

uou"ill. et s'engage à développer la vocation de ceux qui se

sentent appelés à1àservice éminent. Mais cela veut dire aussi que

la vocatiàn salésienne, oomme telle. est ouverte aux horizons

missionnaires. En ee sens, tous les membres de la Société salé-

sienne sont à leur manière des missionnaires. Tous nourrissent

dans leur coeur la soif de I'expansion du Royaume jusqu'aux

extrémités de la terre. Tous sont << missionnaires ,r, dans le sens

sfcifique expliqué par cet article,6 selon le style de Don Bosco'

là où ih 
"*"i""nt 

lèurs activités; et ceux qui ne travaillent pas

directement dans les missions, offrent aussi leur collaboration selon

leurs possibilités : la prière' I'intérêt, la parole, I'action'7

Les missions salésiennes.

La seconde partie de I'article (2ème et 3ème paragraphes)

rattache les Missiàns, au sens où I'entend le Concile, à la pastorale

5 A"to CGlg, Dæ. XMII, n. 483 et M. ACS n. ?Aa (%\ p' 189-190

6 * Missionnaire ' se comprend ici dans le sens spécifique d'aPôtre voué à I'engagemenl

del.annoncedel'EvangiledanslesMissions"adgentes'>.elnonpasdanslesensplus
large utilisé lorsqu'on parle des Salésiens o missionnaires des jeunes o'

7 Dans le terte des Consri rutions I97Z nous lisons: . Tous les salésiens, même cerx qui ne

se consâcrent pas à la tâche sPécifique des missions, cotlaborent selon leurs possibilités à

la venue du Règne universel du Christ » (arÎ' 15)'
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salésienne. Les Missions salésiennes ont-elles une richesse
particulière qui leur vient du charisme ?

"La fin propre de cette actiüté missionnaire, dit le Décret
.. Ad gentcs ,,,8 c'est l'évangélisation et I'implantation de I'Eglise
dans les peuples ou les groupes humains dans lesquels elle n'a pas
encore été enracinée. Il faut que, nées de la Parole de Dieu, des
Eglises particulières autochtones suffîsamment établies croissent
partout dans le monde... >r. C'est le propre de toutes les Missions.

Dans le cas des Salésiens, leur charisme les oriente vers
l'éducation des jeunes. La finalité générale des Missions n'efface
pas I'originalité du charisme, mais en reçoit une coloration et une
particularité propre. Cela veut dire qu'une Mission .. salésienne ,,
travaillera à former le premier noyau du peuple de Dieu selon le
charisme de Don Bosco, en s'occupant surtout de l'éducation des
générations nouvelles et en s'intéressant aux problèmes des jeunes.
Elle fera de I'Eglise naissante un lieu de rencontre et de dialogue
entre les générations sur la foi et sur les valeurs. Ainsi, les
Missions ne sont pas pour nous une << oeuwe » parmi toutes celles
que nous réalisons, mais le fer de lance de tout Ie charisme de
Don Bosco. Avec le message évangélique, elles offrent I'esprit, la
mission, la méthode éducative et les options préférentielles de la
Congrégation.

La Mission salésienne se caractérise encore par son effort
d'.. inculturation ', et sa volonté de s'enraciner au milieu du
peuple. [,e salésien missionnaire n'apporte pas un <( message >>

religieux importé de I'extérieur, mais il témoigne de I'Evangile du
Christ en assumant les valeurs du peuple et en partageant ses
angoisses et ses expériences.n La Mission salésienne ne cesse pas
une fois que I'Eglise est implantée, car elle est un charisme
particulier qui s'implante dans une Eglise pour I'enrichir. l.onque
le premier travail de fondation est terminé, le charisme demeure
pour offrir ses services particuliers à une oommunauté déjà
formée.

8 cî. AG, 6

CÎ. AG, 1'l-12; cf . aussi CGS, 468
9
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L'exemple à suivre est une fois de plus celui du Fils de Dieu,
qui s'est fait en tout semblable aux hommes par son Incarnation.
Il est le modèle, le critère et I'ascèse pour chaque missionnaire
appelé à se faire .. semblable à ses frères en toutes choses ,,. C'est

aussi une indication pour la Congrégation dont le profil mission-
naire réclame qu'elle devienne véritablement polynésienne'

européennc, américaine. africaine ou asiatique selon le lieu où le
Seigneur I'appelle à s'épanouir.

Aftn que les missionnaires salésiens,

implontés ovec un omour humble
chez les peuples auxquels ils sont envoyés,

se consocrent ovec foi et couroge
à l'oeuvre de patienle ét angélisation de ces peuples,

prions.

Aftn qu'ils donnent la preuve
d'une chorité ÿpiquement sa lésienne
en prenont soin des pouvres et des molheureux,
des jeunes et des vocnlions,
pions.

Aftn qu'à l'exemple du Fils de Dieu
qui s'est fatt en tout semblable à nous ses frères,
les missionna ires sa lésiens

assument les voleun des peuples qu'ils évongélisent

et partogent leurc angoisses et leurc espérances,

prions.

Seigneur, fais que notre Congrégation
ne perde jamais l'élon missionnaire qui fut le sien à ses débuts,

et accorde à tous les Salésiens,

en particulier aur missionnaires,
le don de se faire tout à tous,
pour que panienne à tous l'annonce de ton Royaume-
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SECTION II

NOTRE SERVICE EDUCATIF ET PASTORAL

« L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'Il m,o conféré
I'onction pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m'a
envoyé proclamer au.x capttfs lo libération et aux aieugles le retour
à lo tue, re$)oyer les opprimés en libené, proclamer une année
d'accueil par le Seigneur » (Lc 4,18-lg)

Le contexte de la citation évangélique est connu. Un jour
de fête, dans le cadre de la liturgie, lorsque retentit pour le
peuple la Parole de Dieu (dans le cas concret ls 6l , l -2)
chargée de libération messianique, Jésus affirme de manière
péremptoire, et non sans susciter du scandale (Lc 4, 23), que
cette promesse se réalise dans sa mission (4,21l,. Un chrétien
qui rend un service à un autre homme suit la route tracée par
le Christ, et les obstacles supportés par Jésus ne lui sont pas
épargnés (4, 28 s).

Ce discours de Jésus a été appelé son « manifeste " : il
exprime à la fois la cause et la force profonde de son être et de
son agir (l'Esprit du Seigneur), I'authenticité et la fécondité de
sa mission (la consécration par I'onction), et la teneur de sa
mission (les nouveautés de vie apportées par le Royaume de
Dieu). Au coeur de ces paroles, comme dans les Béatitudes (cf.
Mt 5, 3-12; Lc 6, 20-26), auxquelles elles sont équivalentes, se
trouve l'évangile apporté aux pauvres, avec la libération de
toute situation humainement impossible. Bref, c'est t'année de
grâce qui s'ouvre avec Jésus, le jubilé de la rédemption, la
restitution de la liberté à I'homme, fils de Dieu (cf. Lv 25, B-SS).
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Nous savons comment Jésus a constamment mis son
,, manifeste " êrt Prâtique et qu'il continue auiourd'hui par

I'incomparable exemple de sa vie (cf. Ac 10, 38). Tout ce qui

est bon pour I'homme, du point de vue de Jésus Christ, et
permet sa promotion intégrale, dirait-on en termes modernes,

est voulu par Dieu et donc par les disciples du Christ, avec la
pureté de ses intentions, la tendresse de ses interventions, la
dimension concrète de ses actions. C'est ce que Don Bosco a
vécu et dit, et ce que dans cette section ll du chap. lV, à partir

de I'art. 31, les Constitutions formulent à leur tour comme un

manifeste éducatif et pastoral pour nous.

***
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ART.3I IÂ PROMOTION INTEGRALE

Notre mission pafticipe de celle de I'Eglise qui réalise le desseln de
salut de Dieu et I'avènement de son Règng en appoÉant aux hommes
le message de I'Evangilg étroitement llé au développement de I'ordre
temporcl.l

Nous fiuquons et nous évangélisons selon un projet de promotion
intégrale de I'homme, orienté vers le chrtsT homme parfaiü2 Fidètes aux
intentions de notrc Fondateur, nous cherchons à former « d'honnêtes
citoyens et de bons chrétiens ,r.3

I ct rr,y, st2 ct. cs. qt
3 Piono di regolameruo pcr l'Oratoio, lBS4 (MB 11,46).

[æ plan de cet article est à la fois simple et clair. Deux
idées-force sont à approfondir : notre mission participe à la
mission de I'Eglise: elle porte en elle I'originalité pastorale de
notre contribution charismatique.

Participation à la mission de l,Eglise.

[.e contenu théologique du mot mission est inépuisable. Il
s'applique à la tâche rédemptrice du Fils de Dieu accomplie en
union d'amour et d'obéissance au Père. C'est ce que dit le décret
conciliaire .. Ad Gentes >> : << Pour affermir la paix, autrement dit
la communion avec lui, et pour établir la fraternité entre les
hommes - les hommes qui sont pécheurs - Dieu décida d'entrer
dans I'histoire humaine d'une façon nouvelle et définitive, en
envoyant son Fils dans notre chair... Car le Christ Jésus fut envoye
dans le monde comme le véritable médiateur entre Dieu et les
hommes rr.l

I ec,3
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hommes. .. De sa nature. I'Eglise, durant son pèlerinage sur terre.

est missionnaire puisqu'elle-même tire son origine de la mission du

Fils et de la mission du Saint Esprit ,,.'
ces références révèlent que la mission de I'Eglise est d'origine

diüne. Son but, c'est le salut de I'homme. Celui-ci implique toutes

sortes de points de vue et de tâches. Parmi les principales. qui

d'une cerfaine manière comprennent aussi les autres. il faut

mentionner :

- susciter la foi et la faire mûrir en chacun, afin que << croyant en

Jésus, il obtienne le salut ,';

- former la communauté des croyants, I'Eglise. qui doit être signe

et instrument du Royaume de Dieu déjà commencé en ce monde;

- transformer I'ordre temporel par la force de I'Evangile, puisque

le salut a un caractère historique et total : il commence en ce

monde et englobe tout I'homme, la nature et I'histoire. << A la fois

assemblée visible et communauté spirituelle, I'Eglise fait ainsi

route avec toute I'humanité et partage le sort terrestre du monde;

elle est comme le ferment, et pour ainsi dire l'âme de la société

humaine appelée à être renouvelée dans le Christ et transformée

en famille de Dieu ,r.3

Par son ministère. l'Eglise participe à la triple puissance

rédemptrice du Christ : l'annonce de la Parole (prophétie), la
sanctification et le service de gouvernement. Elle a donc le même

but passionnant et comPlexe.

A cette mission participent tous tes membres de I'Eglise, d'une

manière diftérente selon les charismes dont I'Esprit enrichit
constamment les fidèles.

Lrs religieux le font à un titre tout à fait particulier par la
nature de leur üe : la üe religieuse est le signe et le témoignage

du mystère de communion dqs hommes avec Dieu et entre eux qui

"on.iitu" 
I'Eglise. La Constitution « Lumen gentium', I'exprime

en ces termàs : .< Comme les conseils évangéliques, grâce à la

charité à laquelle ils conduisent. unissent de manière spéciale ceux

2 AG, Z: cl LG,3 et 4
3 csæ
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qui les pratiquent à I'Egrise et à son mystère, leur üe spirituelle
doit se vg|"r également au bien de touie I'Egrise. D'où ie devoir
de travailler, chacun selon ses forces et selon la forme de sa
propre vocation, soit par la prière, soit aussi par son actiüté
effective' pour enraciner et renforcer le règne aü cnrist dans les
âmes, et le répandre par tout I'univers »>.4

tr participation des religieux à la mission de I'Eglise assume
des flormes variées selon Ia spécificité de leur charism-"e.

L'Eglise n'est pas un ensemble de cellules égales aux fonctions
identiques' mais une communion organique d'é]émens différents
et de ministères variés. on ne peui prévoir de limites à la nou-
veauté de ces éléments. Jésus christ, È sauveur de tous les temps
et de tous les hommes, a des possibilités infinies de se manifester
et I'Esprit peut sans cesse créer de nouvelles initiatives de salut.

L'Eglise a besoin d'une multitude de formes et de canaux pour
se mettre en dialogue avec tout I'homme et avec tous les hommes,
et révéler Ie dessein universel de salut. Le décret << perfectae
caritatis >> fait remarquer I'origine et la finalité de cette variété :
« A partir de là se développa proüdentiellement une admirable
variété de sociétés religieuses qui contribuèrent beaucoup à ce que
I'Eglise non seulement fût apte à toute bonne oeuwe èt pretè a
remplir toute actiüté de son ministère en vtre de l'édificaiion du
corpr du christ, mais encore apparût embeilie des dons vari& de

n 
.,o, c-e. principe générar est confirmé dans d'autres documents conciriaires, qui

présentent des domaines pastoraux spécitiques et gui consacrent toujours arx rerigierx erau religieuses quelques mentions particurières. tæ décret *Ad ganræ,, mentiànne et
demande l'intervention et la participation des retigieux à la prerniài évangélisation et à la
formation.des jeunes Eglises (cî. AG,40). t_e 

-dé"."t 
" itno minfica,l demande leur

collaboration pour le d&eroppement de r:aposrorat par les mryens de communicarion
sociale. l: déclaration n Grmissimum educuionis,,tuligne liur travail en faveur de
l'éducation de la jeunesse. signarons encore res passages de < Evoqetii nrorriordi » er de
:.cy'h^i tadandae » qui parrenr de ra participation des rcrigieù er des rcrigieuscs à
I'action de l'Eglise. * eui ne mesure la pr.r irr.n* qu.ili onr apportê ir qu,ils
continuent d'apporter à r'&angérisation ? Grâce à reur consécration relijËuse, ils sont par
excellence volontaires et Iibres pour rout quitter et afler annoncer l'Ë*angiie lrrqu'r*confins du monde. Ils sont entreprenants... on res trowe sowent aux :want-p6t6 de la
mission. er ils prennent res prus grands risques pour reur sanré et reur propre üe. oui,
vraiment. l'Eglise leur doit treaucoup. ,, (f.if, OSi
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ses enfants comme une épouse parée pour son époux' et que par

elle fussent manifestées les ressources multiples de la sagesse de

Dieu n.s

Tout ceci permet d'approfondir la signification du premier

alinéa qui explitite ce que-mentionnait I'art. 6 et la formule de la

profession (cf. Const 24).

Notrc contribution charismatique.

Comment participerons-nous à la mission de I'Eglise pour

.< réaliser le dêssein de salut de Dieu et I'avènement de son

Règne >, ? L'article précise que c'est « 9n aPportant aux hommes

le itessage de I'Evângile étroitement lié au développement de

I'ordre te"mporel ,. Ce-qu'il faut remarquer, ce n'est Pas tant les

deux pôlei désormais classiques et incontestables, que leur

relation .. étroite ,, : elle t"rà l" point d'ancrage de I'option

pastorale des Salésiens.' l* texte s'appuie sur le Concile Vatican II dont nous citons

une des nombreuses affirmations : << L'oeuwe de rédemption du

Christ, qui concerne essentiellement le salut des hommes' em-

brasse aüssi le renouvellement de tout I'ordre temporel. La mission

de I'Eglise. par conséquent, n'est pas-seulement d'apporter aux

hommés le message du Ctrrist et sa grâce, mais aussi de pénétrer

et de parfaire pa-r I'esprit évangélique- I'ordre temporel >>'o l-es

ordres, temporei et spirituel, " bien qu'ils soient distincts, sont liés

dans l;unique dessein divin: aussi Dieu lui-même veut-il, dans Ie

Christ, réaisumer le monde tout entier, pour en faire une nouvelle

créature en commençant dès cette terre et en lui donnant sa

plénitude au dernier jour ,,.7 , - .

La contribution d-es salesiens à la mission de I'Eglise s'exprime

ainsi en trois binômes parallèles z nous édu4uons et évangélisons,

s Pc,t
6 AA,5
7 Ib.; cf. aussi G§ 40.42
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selon un projct dc pru»notion intégnle de l'hontme orienté vers le
Chriçt, ct n«rus chcrch«lns à lormer o d'honnêtes cittryens el de bons
chrétien,ç ".

Ils'agit d'unc fTnalité uniquc qui a dcux aspccts : la promotion
de I'homme et l'éducation de la [oi. Don Bosco les rappclait
constammcnt ct I'histoirc salésicnnc lcs a cntrctcnus. Ils apparticn-
nent d'aillcurs à t<lutc Ia tradition missi«lnnaire de I'Eglise. en
particulier au courant spiritucl de I'humanisme religieux de saint
François dc Salcs. quis'cst traduit dans une méthode d'éducation.
On sait comment Don Bosco exprimait concrètcmcnt scs objccti[s :

<< Gagner les âmcs à Jésus Sauvcur, lairc tlu bicn à la jeunesse en
péril. préparer dc bons chréticns pour I'Eglisc, d'honnêtes citoyens
à la société civilc. de s<lrtc quc tous puissent devcnir un jour
d'heurcux habitants du ciel 

".8

Les dcux aspects sont distincls. puisqu'il est possible de
s'adonner à l'éducati«ln et à la promotion sans avoir directemcnt
en vuc I'annoncc de Jésus Christ. Et vicc verua.

Mais pour lcs Salésiens, ily a une compénétration réelle entre
les dcux aspccts. Cc qui veut dirc qu'ilest inconcevable pour nous
d'annoncer I'Evangilc sans recevoir de lui Ia lumièrc, Ie courage et
l'espérancc. ni sans qu'il inspire dcs solutions adéquates aux
problèmcs dc l'cxistcncc dc l'homme ; et et invcrsément d'cnvisagcr
une << vraic promotion dc I'hommc » sâns I'ouvrir à Dieu ni
annoncer le Christ.

Il y a ccpcndant unc hiérurchi? entre ces dcux aspccts. Car
c'est tout I'cnscmhlc quicst chréticn. L'aspcct primordial. celuiqui
éclairc tout, c'est l'Evangilc. Notrc mission cst une mission
religieuse. Don Bosco disait dc son Oratoire que la cour de
récréation et lcs jcux étaicnt commc .. lc tamb«rur du saltimban-
que ,r, et scrvaicnt à attirer lcs garçons. [-e cocur de I'Oratoire.
c'était le catéchisme.

8 C"ll. formulc si lrelle el si concise rlans sa simpticilL( se trouve à la fin de la présenta-
tion du premicr ,, Rcyilarncnttt dci Coolwauri sul<tiani ". 12 juillet 1876 (Âu lectcur).
Dans sa m('morable audiencc du 9 ntai 188'1. [-éon XIll disait à ])on l]osco: .. Vous avez
la mission de fairc voir au mondc qu'on pcut etre lron catholique et cn nrême temps lxrn
et honnêle citoyen... ,, (MB XVII. 100).

6t



Il est intéressant de comParer le binôme qui exprime I'objectif

unique avec d'autres binômes du même genre, en rapport avec

d'autres réalités, dont est parsemé le texte de la Règle' par

exemple : I'implantation des oommunautés à la fois dans I'Eglise

et dâns le monde (milieux, institutions' quartier§, etc-" : cf'

const 6.7); la double qualification à laquelle les salésiens se

préparent: éducateurs ét pasteurs; les deux sortes de confrères

pre*"nt* dans la communauté : le prêtre et le lai'c (cf. C.onst 45);

ia double espèce de présence: celle où domine le caractère

.. éducatif ,r, èt celle qüi ot formellement et institutionnellement

« pastorale ,, (cf. Const 42).

L,es articles suivants développeront c€tte affirmation. Mais il
esr fondamental ici de soulignei que celui qui domine tout le
projet humaniste et chrétien, c'est le christ, Homme parfaiL c-ette

ir"ri,t* sous-tend « Gaudium et Spes » : le Christ est la révélation

àe Dieu, mais aussi la révélation de I'homme qui découwe en Lui

le sens véritable de sa propre existence et de sa propre histoire.

De tous les textes conciliaiies, il vaut la peine d'en citer au moins

un : (< Quiconque suit le Christ, l'homme parfait, devient lui-même

plus homme ,r.e

|-eprogrammed'éducationetdedéveloppementtemporelque
nor15 proposons s'inspire de l'évènement Christ, que nous sonoe-

vons dans toute sa force anthropologique : I'Incarnation nous

indique les voies et le message de la pastorale. Mais le sommet est

I'annonce du christ, qui apporte avec elle tout ce qui donne à

I'homme sa dignité et son àeveloppement. A notre sens, elle ne

peut pas .ot"i ., implicite » ni passer au second plan, mais doit

i'unir intimement à la croissance de I'homme'

9 Cs qt. It convient de rappeler encore I'extrait de ta déclaration , Gravisim'wn

educationis oqui rÉsume ainsi la iâche de I'éducation: « L'éducation chrétienne ne vise pas

seulement à assurer la marurité de la personne humaine, mais principalement à ce que les

baPtisés...soienrtransformésdefac.onàmenerleurüepersonnelleselonl'homme
no'weau dans la justice et la sainteté de la Yérité, et qu'ainsi, constiluant c€t homme parfait'

dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du christ, ils apportent leur contribution à

la croissance du Corps Mystique " (G8,2)-
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c-eci est wai pour tout Institut religie,x: sa contribution
pastorale vaut par I'originalité de son intervention. une pastorale
organique demande aux religieux non pas de faire quelque chose
de nécessaire, mais d'être et de faire oe pour quoi lEsprif-saint les
a suscités.

C'est un critère d'efÏîcacité, une norrne de participation et une
nécessité pour la tidélité d'une congrégation ôu d'un Institut, qui
est appelé à contribuer à la construction de I'Eglise selon son
propre charisme.

Cela vaut pour notre Société qui participe à la mission de
I'Eglise avec sa tâche spécifique, dans la fidéüté à Don Bosco.
C'est ce qui donne sa forme à toute la üe du Salésien et à sa
marche vers la sainteté. C.ela rejoint I'art. 3 de la Règle et le n. g
du décret << Perfectae caritatis ,r.

Adressons notre prière au Père,
qut a fonlé l'Eglise sur le Chrtst ressuscité
pour faire d'elle un stgne a un instruntent de son salul
et qui l'enichtt de charismps toujoun nouveaux
dans l'Esprit-Saint.

Tu as fait de nous les üpositaires d'une mission spécifiqtc,
qui dans la communion d'esprit et d'action avec ton peuple,
rejoint et vivilîe en profondeur
les penonnes et les cultures :
rends-nous dociles aux signes des lieux et des temps,
dans le détachement de nous-mêmes
et dans l'attachement inconditionnel à l'Evangile.

Dans le Seigneur lésus, Tu nous as révété ton visage,
et l'image de l'homme parfaü
conespondant à ton dessein d'amour:
rends-nous capables de cæpérer avec toi
pour la promotion des penonnes, en conformité à ton projet,
par notre travoil d'évongélisatewî et d'éducateun.
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Avec l'exemple de Don Bosco,

tu nous o enseigné à chercher le bien total
des jeunes qui nous sont conftés :

rends-nous ftdèles à ses enseignements,

pour former en eux de bons chrétiens

et d'honnêtes citoyens.
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ART.32 PROMOTIONPERSONNELLE

Educateurs, nous collaborons ayec les jeunes au développement de
Ieurs capacités et de leurs aptitudes jusqu'à leur pleine maturité.

Selon les circonstances, nous pafiageons avec eux le pain, nous
dévelo;rpons leur compétence professionnelle et leur formation culturel-
le. Toujours et dans tous les cas, nous les aidons à s'ouvrir à la vérité
et à se construire une liherté responsable. Nous nous efforçons pour
cela de susciter en eux une adhésion profonde aux valeurs authentiques
qui les orientent vers le dialogue et Ie service.

Educateurs.

Il faut tout d'abord noter lc premier mot : << Educateurs ,r.
Educateurs, éducation, éducatif : ces tcrmes revicnnent sans cesse.
Ils exprimcnt une option dans le service que nous entendons
rendrc et une caractéristique de la Congrégation. Ils définissent
une airc de travail : la promotion humainc dc la pcrsonne, mais
aussi et spécialement, un style dc présencc et d'organisation, une
manière dc fairc qui modèle toute notrc action pastorale. y
compris l'annonce dc I'Evangile.

.. C'cst avcc raison que Don Bosco apparaît au monde et à
I'Eglise commc un "Saint Educateur", c'est-à-dire comme quelqu'un
qui a invcsti sa saintcté dans l'éducation ,,-r .. La préoccupation
pastorale de D. Bosco se caractérisc... par un choix de l'éducation
comme lieu ct modalité de sa proprc activité pastorale ».2

Aujourd'hui encore. lc salésicn n'est pas seulement un apôtre
ou un pasteur dcs jcuncs. mais un éducateur : un éducateur à la
fois apôtre, prophète ct témoin dc I'Evangilc. Sa caractéristique
est de présenter son mcssagc éducati[ cn sortc que lc sujct puisse
l'expérimenter et I'assimiler. dc l'accompagncr pour lui faciliter

I F.. VICANO. Le projct éducatif dc Don Bosco, ÀCS n. Z9O (1978) p. 33
2 ltr.. p. tz
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I'assimilation des valeurs proposées, et de I'aider à se développer

en liMrant toutes ses potentialités.
L,e Père Viganô, Recteur Majeur, ecrit : « Sa pastorale.ne se

réduit pas à la-seule catéchèse ou à la seule liturgie, mais elle

s'étend à toutes les tâches concrètes - pédagogico-culturelles - de

la üe des jeunes. Elle se situe à I'intérieur du processus-d'humani-

sation, ,un, uurrn doute avec un sens critique de ses déficiences.

mais aussi avec une üsion globalement optimiste de la promotion

humaine, convaincu que l'Èvangile devait être, précisémen-t, semé

Ià, pour aider les jeunes à s'en[ager généreusement dans I'histoi-

," r., Ri"n de ce que la personne porte en elle ne laisse l'éduca-

teur indifférent. L'éducation contribue à developper toutes les

ressources personnelles pour qu'elles aboutissent à leur épanouis-

sement totâl et que la pet5onne atteigne sa maturité. L'éducateur

ne fera donc pai, cheile sujet, de sélection pour ne développer

que ce qui i'intéresse personnellement et négliger le reste.

forqu., ne consiste pas ieulement à donner des habitudes, ni à

sociaiiser ou à .< inculturer,r. Le eentre d'intérêt de I'action

éducative, c'est la personne.
L'article adopie une définition personnaliste de l'éducation :

o Collaborer avei les ieunes au développement de leun capacités et

de leun aptitudes iuiqu'à leur pleine matwité >r. Cette définition

s'inspire du n. 1 Ae la péclaration ., Graüssimum educationis »». où

on lii : « L,e but que poursuit la véritable éducation est de former

la personne humaine... Il faut donc... aider les enfants et les jeunes

à développer harmonieusement leurs aptitudes phpiques' morales'

intellectuelles, à acquérir graduellement un sens plus aigu-de leur

responsabilité, dans I'effort soutenu pour bien conduire leur üe

fÀonnette "i 
lu *nquête de la waiè liberté »'a

cette vision de l'éducation, qui a le jeune lui-même oomme

sujet principal, l'éducateur comme appui et les ressources per§on-

nelles oomme r6sort, n'a rien d'un recrutement pour une idéolo-

gie, ni d'un projet nourri par l'éducateur de façonner la personne

àu jeune selcn sa üsion personnelle de la üe'

3 Acs n.290 (1978), p.33
a oqt
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Un ltinéraire d'éducation.

Pour développer la personne jusqu'à sa maturité, les Salésiens
suivent un itinéraire. La premiere étape consiste à aider le.s jeunes
à se libérer des conditionnements négatifs, tels que la privation de
logement, de famille et de nourriture. C'est une allusion discrète
aux conditions de .. misère »> et une définition de I'aide oomme un
« partage du pain >», plutôt qu'un don. Et nous retrowons nos
destinataires préférentiels, les jeunes pauvres, ainsi que les trois
faces de I'oeuvre de Don Bosco : le secours, l'éducation, la
pastorale, fusionnées toutes trois dans sa raison suprême, la charité
qui veut sauver la personne.-s

[*a semnde étape sera d'intervenir positivement dans Ia
préparatton des jeunes au tavail pour leur permettre de trouver
une place dans la société, de gagner honnêtement leur üe et de
développer leurs capacités personnelles.

Le but de l'éducation ne se limite cependant pas à donner aux
jeunes un << moyen »» de gagner leur üe ni à préparer de la << main
d'oeuwe » pour la société. I: troisième étape consistera alon de
leur donner une culture. Ainsi, la personne développe toutes ses
possibilités, se crée ds contacts et devient capable d'apprécier en
toute liberté les significations, les valeurs et les réalisations qui
constituent la richesse idéale et le patrimoine réel des diverses
communautés humaines et de I'humanité entière. La culture, c'est
savoir, avoir des référencqs. des conüctions, des nonnes explicites
et implicites, une oonscience personnelle, un sentiment d'apparte-
nance, un engagement sur les différents fronts de la dignité de
I'homme. [-e document des Evêques latino-américains dit à bon
droit : .< Par le mot << culture », on indique la façon particulière

5 Drn, tes Constitutions, Don Bosco erprimait l€s trois manières d'aider les jeunes gens :
« Il leur sera prcrcuré Ie logement. la nourriture et te vêtement: et. tout en les instruisant
des vérités de la foi catholique, on leur fera apprendre un métier » (cf. Costiutioni 1875,
I,4; F. MoTTo, p. 75).
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selon laquelle dans un peuple, les hommes conçoivent et dévelop-
pent leurs rapports ure" i" nature, entre eux et avec Dieu '.6
.. L-a culture ômprend la totalité de la üe d'un peuple ,.i

L'éducation qui libère ainsi des conditionnements, qui prépare
à une profession et qui s'approfondit dans I'acquisition d'une üsion
culturelle, trouve son aboutissement lorsqu'elle permet de

.< s'ouwir à la vérité et de se construire une liberté responsable '.
Ces étapes ne se suivent pas, mais elles sont subordonnées I'une

à I'autre. C'est dans la « formation culturelle ,r, en effet, que

culmine la personnalisation.

Il est clair que l'éducation ne consiste pas simplement à

acquérir des notions, à assimiler des normes ou à prendre I'habi-
tude de se conformer à certaines conventions : elle üse le centre
de la personne. [æs termes du troisième paragraphe ont été choisis

avec soin. Car on ne peut que .. s'ouwir " à la vérité : celle-ci ne

se fabrique pas ni ne se donne pas toute faite, mais elle s'offre à
I'attention, à la recherche et à I'accueil de la part du jeune. I-a

liberté se << construit " : elle est une conquête, qui se consolide

peu à peu en triomphant des innombrables aliénations, par la

maîtrise de ses actes et de son existence personnelle, ainsi que par

les réponses généreuses données aux appels de la vérité et de

I'amour. La maturité atteint sa plénitude lorsque le sujet assume

et organise une hiérarchie harmonieuse de valeurs qui épanouis-

sent sa üe. L,e CGZL exprimait comme suit cette échelle de

valeurs : .. Sur le plan de la croissance personnelle, nous voulons
particulièrement aider le jeune à construire une humanité saine et
équilibrée, en favorisant et en s'efforçant de promouvoir :

une maturation graduelle à la liberté, à la prise en charge de

ses responsabilités personnelles et sociales, à la perception

droite des valeurs;

6 bcttmas de conchtsion htebtq n. %
7 ib., n. 387
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un rapport serein et positif avec les personnes et les choses
qui nourrisse et stimule sa créatiüté et réduise le climat de
conflits et les tensions;
la capacité de se situer d'une manière dynamique et critique
devant les évènements, dans la fidélitè aux ïaleurs Ae ta
tradition et dans I'ouverture aux exigences de I'histoire, de
façon à devenir capable de prendre des décisions personnelles
cohérentes;
une sage éducation sexuelle et une formation à I'amour qui
I'aident à comprendre la dynamique de croissance, de donatiàn
et de renmntre, à I'intérieur d'un projet de üe;
la recherche et le projet de son propre avenir pour libérer et
conduire vers le choix d'une vocation précise I'immense
potentiel qui est caché dans le destin de tout jeune, même
celui qui est le moins doué humainement ,r.8

C-ette longue citation permet de voir que ces quelques mots
des Constitutions ont été choisis à la suite d'une longue analpe.

La modalité éducative.

I^a manière de parcourir cet itinéraire fait aussi partie de
l'éducation, ainsi que tout ce qui üendra dans les articlessuivants.
Ce qui caractérise une éducation, ce n'est pas la liste des valeurs
que le jeune ou I'adulte doivent assimiler (c'est fondamentalement
du ressort de la foi, ainsi que de la philosophie ou de la théologie
qui lui servent de support), mais leur traduction dans des structu-
res d'apprentissage adaptées à la capacité d'assimilation des sujets
concrets. L'éducation est un art et comporte une pédagogie.

L'article en souligne quelque.s aspects importants :

- Le jeune est le pincipal acteur de son développement
personnel et de tout ce quiy conduit. L'éducateur, lui, << collabo-

t cc2t,n
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re )» et « aide ». C-ette conüction ne relève pas seulement du

savoir-faire éducatif, mais de la foi face au mlttère que chaque

personne porte en soi. Car il s'établit entre les personnes et Dieu

un mystérieux dialogue de salut qu'il n'est pas possible de manipu-

ler dé I'extérieur: et ce dialoque ne porte Pas seulement sur des

sujets .. religieux >», mais sur toutes les décisions de la üe'- 
- l'actiàn de l'éducateur consistera à donner des motivations,

à favoriser la croissance responsable de la liberté, à présenter des

valeurs d'une manière attrayante. Don Bosco disait : << on mettra

en relief la beauté, la grandeur et la sainteté de la religion ".e
Pour qu'une conüction et une valeur s'enracinent en I'homme, il
doit y àémuwir une réponse à des besoins profonds. Eveiller le

goût signifie susciter des questions, aider à les formuler, accompa-

gner la recherche, amorcer des expériences valables.

Mais pour éduquer, il ne suffit pas d'annoncer' Il serait

utopique de èroire qu'il suffise de proposer de belles choses et de

les 
-répéter 

avec des phrases bien tournées pour produire des

conduites stables et aisurer des dispositions et des conüctions

solides. Non, l'éducation sait qu'il lui faut traduire les valeurs

qu'elle présente en o itinéraires d'apprentissage »t C-es! pourquoi,

si I'annôn"e suscite la mobilisation intérieure, il faudra surtout

travailler à construire dans la patience des .. conüctions », et à les

orienter vers I'action ou la pratique. L'éducation ne se contente

donc pas d'accompagner, mais soumet des propositions qui

s'appuient sur I'expérience adulte de l'éducateur, sur I'autorité de

l'éôËe[e des valeurs qu'il propose et dont il üt, et sur sa qualité de

guide.

Comment se présente ce ministère éducatif ? Nous conten-

tons-nous d'accompagner de I'extérieur ou bien partageons-nous

avec les jeunes unè o6rience de croissance ? Somme.s-nous des

éducateurs de métier ou des signes de la proximité de Dieu?

L'éducateur est quelqu'un qui transmet : il partage son expérience

humaine qui se âé*'"iopp" dans la recherche et dans I'amour des

9 Cf. J. BOSco, I2 Sltstùrc préwttildots l'édacation de la iautæ, chap' II, Appendice

Constitutions 1994, P. 239
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valeurs qu'il propose
énergies de üe.

il est comme un père qui transmet des

[nltoquons l'aide du Seigneur
pour qu'il nous accorde de conespondre sans réticence
à notre mission d'éducateun.

Afin que nous prenions conscience
de toute notre tâche d'éducateun,
pour savoir offir à nos jeunes,
avec générosité et compétence,
le pain du corps et de l'espit,
nous te pions, Seigneur.

Aftn que nous soyons capables d'aider les jeunes
à s'ouvir à la véité tout entière
et à construtre en elle leur vraie liberté,
nous te pions, Seigneur.

Aftn que nous cultivions en nous-mêmes
le goût profond des valeur-s authentiques,
humaines et chrétiennes,
pour devenir copables de les transmetffe aux autres,
nous te prions, Setgneur.

Aft.n qu'avec notre oide,
les jeunes sachent découvrir
que la ltbené se réalise
dans l'amour et le sen ice des autres,
nous te prions, Seigneur.
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ART.33 PROMOTION SOCIALE ET COLLECTTVE

Don Bosco a per§u avec clarté la portée sociale de son oeuwe'

Nous travaillons dans les milieux populaires et pour les jeunes

défavorisés. Nous les éduquons aux nesponsabilités morales, profession'

nelles et sociales, en collaborant avec eux; et nous contribuons à la
promotion de leurs gnoupes et de leurs milieux'

Nous participons, en qualité de religieux, au témoignagg et à
I'engagement de I'Eglise pour la justice et pour la paix. volontairement

indépendants de toute ideologie et de toute politique de parti' nous

rejetons tout c:e qui favorise la misèrc, I'iqiustice et la üolence, et

cnopérons avec tous ceux qui bâtissent une société plus digne de

Ithomme.
La promotion à laquelle nous travaillons selon I'esprit de I'Evangile'

Éalise I'amour liMrateur du christ et constitue un signe de la présence

du Royaume de Dieu.

Toute intervention pastorale, même purement religieuse,

s'adresse à la communautê des hommes où elle a lieu, et prend du

même coup une coloration sociale. Notre service également, mais

sa portée iociale proüent surtout de raisons pariculières à notre

charisme. Car it esi impossible de parler de " présence et de signe

dans le domaine de la pauweté >> sans tenir compte de ses

implications sociales et collectives. Nous ne Pouvons travailler

,ul.bl.m"nt .. dans les milieux populaires et pour les jeunes

défavorisés >> si nous perdons de vue que leur promotion indiü-
duelle est liée à leur promotion collective. Ce qui est changé par

rapport à certaines situations du siècle dernier, c'est qu'aujourd'hui

nous ne nous trouvons pas seulement en face de pauvres, mais

devant une pauweté globale et structurelle-
Notre siiuation dEducateurs nous oblige aussi à tenir compte

de I'impact de notre action sur le maintien ou la transformation du

s)rstème social.
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L'article nous présente quatre points de réflexion :

La mention de Don Bosm (premier paragraphe).

[.es aspects principaux de notre participation à la transforma-
tion de la société (deuxième et troisième paragraphes).

Iæs inspirations flondamentales qui guident ces interventions
(deuxième et troisième paragraphe).

[.e sens de nos interventions dans I'unité de la mission.

Don Bosco.

I Cf, C. SPALTâ" Don Bosco e il suo ambieue LDC Turin 1975: F.
DESRAMAUT, L'azione sciale dei casolici nel æc. xlx e quello di Don fg.sco in
* L'impegno della Famiglia solesiana per la ÿustiàa », colloqui di üta salesiana. LDC Turin
1976,p.2187:P.STELLÀDon Bosconellastoiaeconomicaesociale (1815-1870),t-AS
Rome 1980
2 Cf. n hogruo educarh,o pasrorale, par J. VECCHI er J.M. pRELLEZO, LAS Rome
1974, p.81; cf. aussi Esperimze di pcdagogia cristiana nella stoiT par p. BRAIDO, [ÂS
Rome 1981, p. 34-350r P. BRAIDO. Il progato opoarivo di Don Bosco e l'utopia della
sociaà oistiana, LAS Rome f 982, p. lO. Zl,.22-24

La mention de Don Bosco est plus que jamais opportune et
riche. On a beaucoup écrit sur le sens social de Don Bosco.l Il
travaillait pour améliorer Ia société. On a écrit à ce propos : << La
société que Don Bosco envisage et dont ses garçons séraient les
citoyens actifs est une société chrétienne, construite sur de
nouveaux idéaux de l'égalité réciproque, de la paix et de la justice,
garantie par la morale et par la religion. Ainsi, comme I'indiüdu
devait être un bon chrétien et un bon citoyen, la société bâtie par
ses efforts devait devenir un espace de paix et de bien-être, en
même temps qu'un stimulant à Ia foi et au salut ».2

C-e qui révèle que Don Bosco a réellement voulu intervenir
dans le domaine « public », ce sont ses visites à des ministres pour
obtenir leur appui dans l'éducation de la jeunesse, et les jugements
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qu'il émettait, selon la mentalité de son époque, sul fel phénomè-

nes sociaux. I a voulu toute son oeuvre pour assainir la société à

travers l'éducation de la jeunesse, qu'il considérait comme Ie vrai

<< secret » et la clef du progrès de la société entière.
Il a par ailleurs toujours fait comprendre qu'il .. ne faisait pas

de politique ,>, dans ce sens que son engagement pour le bien des

geni simples I'empêchait de s'aligner aussi bien avec le pouvoir

[ue contre lui. La " politique du Notre Père " qu'il défendait,

c;était de donner aux gens, dans la Parole de Dieu, dans l'éduca-

tion, dans les lieux de rassemblement, des raisons, des moyens et

des motifs pour üwe et pour combattre pacifiquement en faveur

de leurs intérêts légitimes.

Aspects de notre engagement social.

Le deuxième et le troisième paragraphe indiquent deux

aspects de notre participation à la transformation de la société.

I-e premier est lié à notre tâche d'éducateurs : dans une

société où règn" I'inégatité, nous prenons soin des milieux qui ont

besoin de promotion, èar nous refusons de ne voir dans l'éducation

qu'un simple avantage personnel et nous favorisons les change-

ments , o Nous les éduquons aux responsobilités morales, profession'

nelles et sociales ,.
c'est implicitement la préoccupation de Don Bosco de faire

de ses jeunes << d'honnêtes citoyens ,r-

Il ne faut pas interpréter I'article dans un sens individualiste,

mais se demander ce que signifie aujourd'hui être d'.. honnêtes

citoyens ,r, dans des sociétés souvent sujettes à I'injustice' ou en

proie uu* problèmes morar»(, ou lorsque les droiS de I'homme sont

publiquement et impunément bafoués. cela signifiera s'engager

àunr ùn" lutte pacifique et courageuse pour que règne la justice,

pour créer ,rn ié"1 esprit de fraternité, pour s'intéresser aux plus

àémunis, pour relevei la moralité publique. Il est donc nécessaire

de bien râirir l" point de vue général de notre éducation (amais
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indiüdualiste) et de revoir Ie secteur particurier de la formation
sociale tant recommandée par le Magistère de I'Eglise.

Iæ second aspect se rattache à notre qualité de religieux :
nous sommes appelés à donner un témoignage rodical pour la justice
et la paix. Dans les Actes du cGS, nous lisons : .i Notre-eflfort
éducatif pour la justice dans le monde deüent crédible dans la
mesu-re où chaque salésien individuellement et chaque commu-
nauté à tous les niveaux sont les témoins authentiques de la
justice-3 soulignons que notre témoignage participe à ra mission
même de I'Eglise en faveur de la justice et dè la palx, et rappelons
mmment les Encycliques des souverains pontifes et les documents
du Magistère ont sans cesse poussé les chrétiens à s'engager avec
dynamisme et conüction dans le secteur social.a

Quant à nous, nous ne pouvons pas nous contenter de belles
paroles : il nous faut accepter les dures exigences de cette tâche
et offrir au monde des preuves concrètes. huelques indications
üendront dans les articles qui traitent de nos oeuwes, de leur
implantation et de leur service.

A la tâche éducative et pastorale et au témoignage s'ajoute
laction, lxprimée par deux verbes : « nous rejetoru " tout é qui
favorise la misère... et << nous coopérons »> âv€c tous ceux qui
bâtissent une société plus digne de ihomme. c'est une façon plus
directe d'agir- L'art. 7 af[irmait que notre action pàstoàle,
recherche <. I'avènement d'un monde plus juste et plus fraternel
dans le christ ». t e cGS relie l'éducation à i'action :.. on éduque

3 ccs, lo
4 On p.rt'lroir en dérail la doctrine de l'Eglise sur tes derroirs sociaux du chrélien dans te
Magistère des derniers Pontifes: les Encycliques Matr a Magis*a (AAs s3, lx;|, &74ô4)
el Pacem in tûris (AAs 55, l%3, zs7-§4) de Jean XXIII; i'Encycliql.e populorutn
progre.sio (AAs 59, 1967,?57-299) et la tættre apostolique ocrogesima adwtiot (6179 63,ln\ û14C4) de Paul VI; t'Encyclique Loborem qscens lneS Zl, tstt, Sli«q 

"tÿllicirudo rei socialis (AAs 80, l98s. 513-586) de Jean-paut II. on rærra égalemenr le
synode des Ev{ues de 7977 sur l'engagement pour la justice et la pah, 

"t 
lo oero

Instructionsde la congrégntion pour la Doctrine de la Foi t Insmtaion ntr quelquæ aspect
de la a Tlüologie de la libérotion " (AAs 76, §8/,,876a7\ et Libcrté chtétienrc a lib&ation
(r!)86).
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plus par ce qu'on est que par ce qu'on dit. Notre mission auprès

àes jèunes, iurtout les pauvres, exige de nos communautés un

certàin type de présence et de conduite globale envers les pauwes

eux-mêmes et envers le mouvement (plus ou moins organisé) par

lequel ils essayent de mnquérir leur droit à une üe plus humai-

Ile >».5

Hnclpes inspirateurs de cts interventions.

Quelle est la source de notre engagement social, et quelle en

est la norme ?

En premier lieu, comme on I'a déjà dit, notre qualité de

retigieux-apôtres.G En travaillant pour la justice dans le monde,

noü n" nous écartons pas de notre mission religieuse. C-elle-ci

commande I'esprit et les-intentions avec lesquels nous accomplis-

sons notre travail, ainsi que notre conduite pratique sur laquelle

le CGS s'est penché. Alors nos parols et nos interventions ont

vt e soutTe et une âme üvante : la charité du Christ Sauveur; une

motivation: les exigences de I'Evangile et la volonté de secourir le

Christ lui-même àans ceux qui souffrent I'injustice; un but :

coofrer à la consolidation du Royaume en animant I'ordre

temporel par I'esprit de I'Evangile; et an sÿle, celui de Don

Bosà: une bontê qui recherche le dialogue et procède par les

voies de I'amour.7 L'esprit évangélique nous rend extrêmement

exigeants dans notre amour pour la justice et Pour les pauwes, et

"n-rêr. 
temp§ nous interdit tout comportement qui ne serait pas

inspiré par l'ènseignement du seigneur. Il faut se rappeler les

fortes pâroles de l'ÀpÔtre : << Quand je distribuerais tous mes biens

aux afiamés, quand je liwerais mon corPs aux flammes, s'il me

manque I'amour, je n'y gagne rien » (1 Cor 13' 3)'

s ccs,1o
6 Sur I'engagement social des religierx voir, en particulier, Ie document , Religiau a
pronotion iuinaine » publié par ta Congrégarion pour les Religieux et les Inslituts séculier§

en 1980.
7 ct. cos, tl
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En second lieu, notre engagement repose sur la commanion
ecclésiale. Dans ce domaine pas plus qu'aiireurs, nous ne pouvons
a.gi.r à notre guise ni simplement suiwè la pente de notre généro-
sité spontanée : implantés dans I'Eglise locale, nous partiàpons à
son action avec un souci de cohérence et dbpportunité. De là
découlent quelques lignes de conduite pratiqùes, que no,s ne
ler9ns qu'énumérer : agir quand I'Eglise locale agit e[ n'être ni un
frein ni des .. francs tireurs »; mnfronter nos propres critères
d'intervention avec oeu( que I'Eglise propose; harmoniser, surtout
dans les cas extraordinaires, ou lorsque la société üt une situation
particulièrement conflictuelle, nos interventions avec le respoma-
ble-de I'Eglise. c'est important, car les situations socio-politiques
varient selon les lieux et les moments de I'histoire; èt c'est à
I'Eglise locale, en particulier à ses pasteurs, qu'il revient de tracer
les lignes de conduite les plus opportunes.s 

-

Un troisième principe dérive des deux premiers : notre
indépendance vis-à-vis de toute idéotogie et de ioute politique de
pqrttt L'expérience a permis à I'Eglise de différencier ies possibili-
tés d'intervention d'un lai'c et celles d'un rerigieux ou d'un pasteur
dans le domaine politique.

Une norme canonique I'exprime : [.es clercs et les religieux
<< ne doivent avoir aucune part active dans res partis politiques ni
dans la direction des associations syndicares... »:e Il taüt distinguer
Ie pré-politiqle, le politique au sens large, et le politique s6iin-
que qui touche la gestion du pouvoir pour situei plusilairèment
l'intervention spécitîque de chacun.

t sur I'importance de la communion ecclésiale dans l'engagement pour la justice et la
libération, voir ce que dit l'lnstruction übqté chr*iqne à iuaod", ,. L'enseignement
social de l'Eglise est né de la renconrne du message évangélique et de ses àçn"o
résumées dans le commandement supr€me de I'amour de Dieu ei du prochain et àans ta
justice, avec des problèmes émanant de la üe de la société... Experte en humaniré, I'Eglise
offre par sa doctrine sociale un enscmble de principes de réftexion et de critèr€s de
jugement, er aussi de directives d'action pour que les changements en profondeur que
réclament les situations de misère et d'injustice soient accomplis, et ceta d.une manièrc qui
serve Ie vrai bien des hommes " (cf. n. 72).
9 ctc,on.2ï7, z,z
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L'art. 33 va audelà du minimum obligatoire du c-ode et veut

que nous, salésiens. soyons conscients que les valeurs du Royau-

me, bien mieux que toute structure politique, contiennent et

expriment efficacement pour tous les énergies _pour bâtir la

.*iete. Il veut par conséquent que nous soyons fidèles à 
-notre

profession de témoins de là charité et de la puissance du Christ.

Tout cela correspond à un citère salésien global qui exprime

le caractère particuliér de notre charisme. Don Bosco aurait voulu

I'expliciter dàns un article. et par trois fois il essaya de I'insérer

Oans les Constitutions, commè il I'atteste lui-même : <. J'étais

persuadé de I'importance de ce sujet, en 1874, quand il fallait

àbtenir I'approbalion de chaque article des C.onstitutions, en v1te

de I'approbâtion définitive; quand je présentai la Règle à la Sacrée

C-ongrêgation des Evêques et Réguliers, je I'y.introduisis de

no.rJ"ui, mais une fois de plus I'article fut supprimé rr.ru C'était

une autre époque... Aujourd'hui, les C.onsulteurs du Siège

Apostolique ont àccueilli avec une flaveur particulière I'article 33

de notre texte constitutionnel !

I-e critère salésien global fusionne les trois aspects dont il

üent d'être question (mission .< religieuse ,r, .. communion ,t

ecclésiale, indépendance politique et ideologique), dans une ligtæ

de conduite avant tout « pastorale » qui âdte tout ce qui peut

éloigner de la jeunesse ei de son éducation intégrale. En même

tem[s, ce critèie rend possible le dialogue constructif avec toutes

les personne* r"spons"Lles du bien commun, indépendamment de

leur foi religieuse.

Dans sa Lettre qu'il écriüt sur << I-es Salésiens et la responsa-

bilité politique ,r, lé Recteur majeur, le Père Louis Ricceri,

rappelle qu" d.nt nos actiütés nous devons « toujours partir du

poiàt O" vue de la vocation salésienne (..). Nous ne pouvons

perdre notre identité pour assumer ut type d'a-ctiüté qui, même

i'il ot chrétien, est cependant la caractéristique d'autres vocations.

(...) X pouffa, 
""tto, 

y avoir parmi les C-ontrères une mentalité

ro MnxttJ,Ns
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variée, un mode différent d'apprécier lqs événements. Mais le
critère qui guide les décisions pastorales et les prises de position,
surtout communautaires, sera la vue pastorale du projet apostoli-
que de Don Bosm: "être, en style salésien, les signes et les
porteurs de I'amour de Dieu aux jeunes, spécialement aux plus
pauwes'rr.ll

Le dernier paragraphe reprend le thème de I'unité de notre
mission et montre comment toute cette tâche, apparemment
profane, est intimement liée à l'éducation de la foi. L'unité est
assurée par la conscience du salésien, guidée et éclairée par une
référence fondamentale : I'amour libérateur du Christ qui se
réalise à travers différentes actions. Dans toutes ses activités,

Tê1" sur le plan humain, le salésien veut être .. signe et porteur
de I'amour de Dieu pour les jeunes ». Iæ paragraphe donne der»r
précisions intéressantes :

1) I'afÏirmation discrète que, pour celui qui se trouve en
situation de dépendance injuste et de misère, I'oeuwe de << promo-
tion » prend nécessairement la forme d'une libération ror-lue pu.
le Christ Sauveur;

2) Ia << transparence »» de I'action malgré sa consistance
humaine : elle est un signe qui exprime et révêle le Royaume.

I-e service de promotion <. prépare la foi » de celui qui ne I'a
pas encore, encourage et soutient la foi de celui qui la possède
déjà : I'un et I'autre peuvent reconnaître, dans le dévôuemént dont
ils sont l'objet, un signe de la vérité du christ qui leur est annoncé
par les oeuvres.

Le sens de nos lntenentlons.

ll ct L. RICCERI, « I saræiani e la rqonsabilità potitica, dans ACS n.284 (1976),
P. 54
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hiotts le Seigneur
d' êlargir notre intelligence
et d'ouvrtr notre chaité au monle entier.

Afin que nous travaillions avec un dévouement total

au bien de ceux qui nous sont conftés,

pour nous sachions les intéresser au bien communa
'et 

les former à lews resporuabilités penonnelles et sæiales,

nous te pions, Seigneur.

A!în que dans notre mission de rcligieut
nous nous engagions avec une fidAilé constante

à travailler avec l'Eglise
pour la justice et la Poix,
nous te pions, Seigneur.

Afin qu'à la base de chocun de nos proias et de nos efforts,

nous placioru toujoun la foi dans la résunection du claist,

*urù de la vie et énergie pour son plein développement,

et que nous ne cédions ni à la fascination des idéolqies

ni aut divisions de Partis,
nous te pions, Seigneur.

Aftn que dans l'esPit de l'Evangile,

arec la force de l'omour libératew du Chrtst,

nous sichions refuser towe iniustice et toute violence,

et que nous soyons capables de colloborer
orô, to les anisans de la iusttce et de la pai*
nous te prions, Seigneur.
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ART. 34 EVANGELISATION ET CATECHESE

(< Cette Société était à ses origines un simple catéchisme ,r.l lrour
nous aussi, l'évangélisation et la catéchèse sont la dimension fondamen-
tale de notre mission. Comme l)on llosco, nous s(rmmes appetés, tous
et en toute occasion, à être des éducateurs de la foi. Notre science la
plus éminente est donc de connaître .lésus Christ, et notre joie la plus
profonde est de révéler à tous les insondahles richesses «te son mystère.2

Nous cheminons avec les jeunes, pour les conduire à Ia personne
du Seigneur ressuscité alin que, découvrant en l,ui et dans son livangile
le sens suprême de leur existence, ils gralrdissent en hommes nouveaux.

Ia Vierge Marie est maternellement présente sur ce chemin. Nous
la faisons connaître et aimer comme Celle qui a cru,(3) qui vient en aitle
et qui infuse l'espérance.

MB lX.6t
Ct. iljr 3. tl-19
(lt. /-c 1.4-5

[,a dimension fondamentale de la mission salésienne.

Au cocur du projct éducatif ct pastoral salésicn, sc trouvc
I'ann«lnce de Jésus Christ et l'initiation à s«ln mystèrc. Ellcs
occupcnt unc placc très importantc dans notrc vic. Parmi lcs
diftérents aspccts préscntés dans ce chapitrc. il y a <lonc unc
hiérarchic : .. l'évangélisati«rn ct la catéchèsc sont la dimcnsion
fondamcntale dc notrc mission ".

L'évangélisation, c'cst I'ann«lncc dc Jésus Christ et comprend
toutcs sortcs dc formcs, depuis lc simplc témoignagc silcncicux qui
provoquc dcs qucstions, jusqu'à I'inscrtion dans la c«lmmunaul.é
chréticnne ct la participation activc à sa mission.l Lc mot lui-

I cr. F-N, qt-4t

I

l
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même cxprimc quc son intcntion cst dc suscitcr la f<li par I'an-

noncc du Christ commc Sauvcur.
La catéchèsc. par contrc, cst la préscntatitln systématiquc ct

complètc du mysÈrc chréticn laitc à ccux qui ont répondu

posiiircmcnt à l;annoncc ct s.nt parvcnus à unc promièrc tlpti.n
àe tcri. p«lur lcs intr<xluirc dans la communauté chréticnnc. C'cst

un aspcct ou un momcnt particulicr dc l'évangélisation-'l

Lc tcrmc d'<< évangélisation , s'cmploic aujourcl'hui pour

désigncr non sculcmcnt la premièrc annoncc. mais t«luL lc

chcilincmcnt qui ab«rutit à acccptcr lc mcssagc clu Christ clans sa

vic ct à convcrtir son csprit ct son c()cur. C'cst t«rut un csprit qui

sc révèlc ainsi : I'apôtrc ést conscicnt dc pr.clamcr unc n'uvcauté.

ccla indiquc aussi quc l'annoncc clu christ sc lait ct sc rcnouvcllc

dcpuis I'initiation cirréticnnc à t.utcs lcs étapcs clc la vic.

L'articlc souligne clonc hicn ta dimcnsi«ln évangélisatricc ct

catéchétiquc, qui tuit tt" nous dcs " tttissiottttoiz's " clc ccux qui

n.ont jamài* 
".rnn, 

lc Christ, dc ccux à qui il n'a pas été préscnté

de mànièrc sulTsantc «ru qui lirnt oublié: ct dcs ,, catéchisles ,,

pour ccux qui granclisscnt dans la [«ri.

En qualifiant cnsuitc ccttc «limcnsion dc ,, fondomentole ".lc
textc cntcnd mtlins s«luligncr la pr«lportion dc nos ocuvrcs

oricntécs clans cettc «lirccti«rn quc l'option qui inspirc t«rut nrltrc

travail d'étlucation : t'é<lucation cst positivcmcnt oricntéc vcrs lc

christ. o La pratiquc dc I'éducation salésicnnc (...) trtluvcra toutcs

ses motivations ct toutcs scs inspirations dans lc christ ct son

Evangilc ,.1 La f.rmation humainc cllc-mÔmc. décritc dans

I'articic précé«lcnt, s'inspire cle m«rtifs dc f«li : pour.lc cr«lyant. lc

scns du dcvoir cst . religieux": la «limcnsitln s«lcialc s'cnracinc dans

la charité qui vicnt de Éicu; Ia mrlralité sc basc ccrtcs sur l'.rdrc
naturcl qui cxprime la loidivine. mais plus cncorc sur lcs cnscignc-

mcnts de la lbi. La synthèsc éducative dc D«rn Bosc«r sc caractérisc

par son sou[[1e rcligicux ct chréticn. Quancl rln ctlnsidèrc I'cnscm-

i,t". it y a donc ui .. primum )> cn importancc. unc climcnsion

2 cr. r'7: tB
3 r. vt«;nNrl. I.c pnt.i<t ttducorif sa!fuittr, /('s n' 2$ (1978)' p 39
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fondamentale : le coeur religieux du jeune qui attend lamour du
Christ que l'éducateur ne doit pas ditférer.

L'article cite une phrase de I'aperçu historique que notre
Fondateur avait envoyé à I'Evêque de Casale po,ri lui àemander
des lettres de recommandation en faveur de sà Congrégation. A
propos des finalités qui avaient guidé sa fondation, il écrivait :
<< Cette Société était à ses oigines un simple catéchisme que le
prêtre Jean Bosco... avait commençe dans un local appioprié
annexé à l'église saint-François-d'Assise rr.4 LÆs constitutircns qu'il
a rédigées et bien d'autres écris confirment ce point de we.i

Educateurs de la foi.

En nous situant comme « éducateun de la foi », I'article donne
sa juste valeur au contenu du premier paragraphe.

Nous ne sommes pas uniquement des « prédicateurs >> et
moins encore des « catéchistes >> au sens strict. Mais nous
cherchons à ouwir les jeunes à la foi par toutes sortes de voies et
de moyens. Bluquer, c'est faire apparaître chez le jeune ses
possibilités latentes à travers des propositions objectives, c'est
I'ouwir à un monde de valeurs et arx événements du salut, de
manière qu'il établisse ses options en fonction des motivations et
du désir de la foi qubn a réussi à éveiller en lui.

a ua w"ot
5 D"* I'arricle 3 dæ Constiutions de lfiTl,nous lisons: « I-e prernier eærcice de chariré
consistera à éunir les enfanls pawres et abandonnés, pour tes instnrire dans ta sainte
religion catholique, particulièrement aux jours de fête " (cf. F. MOTTO, p. 75).
L'affirmation suivanle, rapportée par le biographe de Don Bcco. est significative o A
l'école de Don Bmco, la science du salur de l'âme tenait la premièrc place ". (MB lll,2l3i
cr. MB xl\l,467). l-,a préoccuparion catéchisrique de Don Bmco apparalt enfin dans les
opuscules qu'il a écrits pour la catéchàe des jeunes et du peuple : il y en a ptus de 3o.
(Voir à ce sujet: G. c. ISOARDI, L'azioræ cuæhetica ü wr Giovarni Boæo neila pasarale
giovorile, LDC Turin 1974; P. BRAIDO, L'ittdito e Bta'e catechismo pei fotciulli ad uso
della Diocæi ü Torino " ü Don Baso, LAS Rome 1979: N. CERRATO,I-a catechæi di
Don Boæo nella sua Stoia Sacr4 LÂS Rome 1979).
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S'il souligne le moment spécifique de la catéchàe, I'article

n'en affîrme pas moins que cette tâche nous concerne tous sans

exception, quelle que soit notre actiüté-
i Tous et en toute occasion rr, dit-il. aussi bien ceux qui font la

catéchèse que oeux qui se consacrent à I'enseignement ou aux

disciplines profanes. Notre üe ne se répartit pas entre les occupa-

tionJ profines, sans importance chrétienne, et les occupations

pastorâles. Dans chaque relation, dans chaque actiüté, tant

ôulturelle ou récréative que spécifiquement religieuse, nous

cherchons à mettre la foi au centre de la üe.

Eduquer à la [oi, c'e.st communiquer vitalement- [æ plus

importani n'est donc pas le oontenu du message ni la méthodolo-
gie-, mais la Personne du Christ. C'est lui qui communique, et il le
fait à la perfection. [æ texte de I'article I'exprime avec des

résonances pauliniennes : « Notre science la plus éminente est donc

de connaîtrà tésus Chrisl, et notre ioie ta plus proforùe est de révéler

à tous les insondables ichesses de son mystère » (cf- Ep 3' 8-19)'

Que signifie connaître le Christ ? C'est garder un rapport

particulier ét profond, personnel et quotidien avec Lui; c'est se

iamiliariser avec sa parole et son mptère; c'est considérer les

problèmes de la üe personnelle et sociale avec son regard; c'est

àpporter tout le soirnécessaire pour le communiquer aux petits.

ÉçÉrience per§onnelle et préoccupation pastorale ! Connais-sance

et icience ! Evangéliser ei faire la catéchàe, c'est révéler d'<< in-

sondables richesses ,r; éduquer à la foi, c'est introduire dans le

mptère du Christ, salut de I'homme. Ce n'est pas u,n « métier »,

.âi* un" joie; ce n'est pas un devoir imposé par nos C-onstitutions,

mais un élan irrésistible.
Notre texte est l'écho d'une belle page de I'Exhortation

apostolique .. Evangelii nuntiandi » : ., Gardons la douce et

rêconfortante joie à'évangéliser, même lorsque c'est dans les

larmes qu'il faut s€mer. Que ce soit pour nous - oomme pour

Jean-Baptiste, pour Pierre et Paul, pour le§ autres a@tres, pour

une multitude d'admirables évangélisateurs tout au long de

I'histoire de I'Eglise - un élan intérieur que rien ni personne ne

saurait éteindre- Que ce soit /a grande ioie de nos vies données. Et
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que le monde de notre temps qui cherche, tantôt dans I'angoisse,
tantôt dans I'espérance, puisse recevoir la Bonne Nouvellé, non
d'évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou anxieu:<, mais
de ministres de I'Evangile dont la üe rayonne de ferveur, qui ont
les premiers reçu en eux la joie du Christ, et qui acceptènt de
jouer leur üe pour que le Royaume soit annôncé e[ I'Eglise
implantée au coeur du monde ,r.6

Cheminer avec les jeunes à la rencontrc du Seigneur, en compa-
gnie de Marie.

Après avoir considéré la pesonne de l'éducateur de la foi,
I'article décrit son ministère sous I'angle de l'éducation.

" Cheminer avec les jeunes » ne signifie pas inculquer une
croyance. Cela suppose au moins deux choses. Tout d'abord que
l'éducateur lui-même progresse et mûrisse dans Ia foi, sous
I'aiguillon des défïs et de la situation des jeunes confrontés à
I'annonce de Ia foi : en communiquant la foi, il la développe en
lui.

Ensuite qu'il accepte de les prendre là où ils sont, de progres-
ser à leur rythme, et d'emprunter des parcours différents. ô'est
tout autre chose que de suiwe un programme. Saint paul compa-
rait la communication de la foi à un enfantement.T Celui qui
refuse cette logique répétera des formules, mais reste à voir i'ir
suscitera waiment la foi dans le dynamisme de la üe.

. L'êvangélisation vise /a rencontre pemonnelle avec le Setgneur.
Au centre de la foi se situe le rapport personnel avec Jésus.-c,ette
r-enconlre doit permettre au jeune de trouver un sens qui donne
de I'unité à son existence, de réaliser une fusion constante entre
sa foi et sa üe, et de se forger une penionnalité nouvelle moderée
sur le Christ.

EN,80

Ci. Gal 4, 19

6

?
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ConcluircauScigncurressuscité.découvrirlesensdcs«rn
existence. grandir en htlmmcs nouvcaux : tr«lis exprcssions à

méditcr. LiDéclarati«ln .. Gravissimum Educationis " cxprimc cn

termcs simplcs l'objcctil «lc l'éclucation catholiquc : (< Aidcr lcs

adolcsccnts à dévcklppcr lcur pcrsonnalité cn laisant cn mômc

temps croîtrc ccttc cièaturc nouvcttc qu'ils sont dcvcnus par lc

baptômc... "8

Dansnotrepréscntatitlndclaf«li'àcôtédcJésusctauc()cur
de son mystèrc, il y a toujours.§o Mèrc. La saintcté juvénilc qu'()n

vit éclorc dans lc prcmici Oratoirc. nous a laissé unc formulc qui

exprime tcur uni.n récllc ; .. ÿIcs amis scr«lnt Jésus ct Maric ,."

Parmi tous lcs traits qu'cllcs auraicnt pu citcr pour Maric. lcs

Constitutions cn ont chbisi tr.is quiont un rapPort t«rut particulicr

avec la situation du jeunc : une préscnce molemclle, un modèle de

[oi, une source d'esPéronce.

La maternité dc Maric cst rappcléc dans lc scns général quc

lui «lonne la Constitution .. Lumcn Gcntium >' : << Son amour

maternel la rcnd attcntivc aux frèrcs de son Fils dont lc pélcrinagc

n'est pas achcvé... à la naissancc et à l'éducation dc,squcls cllc

uppo.i" la coopération «le son amour matcrnel "'10 Pour lcs

f.,n"*, I'allusion à la maternité dc Maric rcvêt unc col.ration

ioutc particulièrc. Ellc rappcllc t.ut d'abord qu'ils ont quclqu'un

pour lès accompagncr dans les difficultés dc lcur cr.issancc dans

ia grâccl p.rut i"ù tcnir compagnie dans unc phasc.dc lcur vic

expîsée à la solitude, aux découragcmcnts ct aux éprcuvcs; ct

enfin pour lcur offrir un modèle dc vic ouvcrtc à Dicu' sur

laquclle ils pourront modeler leur existcncc'

Maric sc révèlc ainsi I'Auxiliatricc dcs jcuncs cn routc vcrs lc

le Seigncur : o Celle qui a cru, qui t'ient en «ide et qui infuse

l'espérunce ,.

8 cE.B
q 

SAINT JEAN BOSCO , Dorniniquc Sario ('l'rart. I)c'sramaut) p. 33. ct. OE Xl. p' l7l)

lo LG. t2-03
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Le Père a envoyé son Fils
évangéliser les pa uvres.
hions pour qu'il fasse de nous
des continuoteurs ftdèles de I'oeuvre du Christ.

Afin que nous sachions toujoun considérer
l'évangélisation et la catéchèse
comme le centre de notre missiott,
nous te pions, Seigneur.

Afrn que nous tous Salésiens,
en toute occasion et en toute situatio4
nous sachions ouvir les jeunes à la foi
et les conduire à la personne du Seigneur Ressuscité,
nous te prions, Seigneur.

Aftn que la science la plus éminente
soit pour nous de connaître lésus Christ,
et que notre joie la plus profonde
soit de communiquer à tous
les rtchesses tnsondables de son mystère,
nous te prtons, Seigneur.

Aftn que nous soyons capables d'aider les jeunes
à découvrir dans le Christ et dans l'Evangile
le sens plénier de leur existence
et à grandir comme des hommes nouveaur,
nous te pions, Seigneur.

Afin que nous indiquions à nos jeunes gens
le modèle de toute foi et de tout seruice
dans la Mère du Seigneur,
première croyante et soutien de I'Eglise,
et pow que nous soyons capables de les amcner
à la connottre et à l'aimer,
nous le pions, Seigneur.
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ART. 35 INITIATION A IÂ YIE ECCLESIALE

Nous amenons les Jeunes À fatre I'expérlence d'une vle d'Eglise, en

entrant dans une communauté de fol et en y paÉlclpant.
Pour cela, nous animons et cherchons à promouvoir des groupes et

des mouvements de formation et d'action apostolique et soclale. Lcs

Jeunes y prennent progrcssivement conscience de leurs rrcsponsabtlltés

et apprcnnent à apporter leur irremplaçable contribution à la transfor-
mation du monde et à la üe de I'Eglisg devenant alnsi eux-mêmes (< L?es

premiers et immdiats apÔtru des jeunes tt.l

I AA, rz

Amener les Jeunes à ltexpérlence ecclésiale s grouPes et mouve'

ments.

I-a üe de I'Eglise est une üe de communion profonde dans la

foi, dans
I'espérance et dans la charité. C'est aussi une üe de communauté

üsible, dans I'amour et dans la communication fraternelle, dans les

célébrations et dans I'action, sous la direction de ceux qui sont

appelés à présider. C'est avant tout un fait spirituel (communion

avec Dieu dans le Christ) personnel et communautaire: une

participation à Ia construction du Royaume. Mais c'est aussi une

réalité qui se découwe et qui s'expérimente en la üvant personnel-

lement, et dont on prend de mieux en mieux conscience par le
partage et I'approfondissement.- 

C'est pourquoi, parmi les objectifs que les Salésiens ont à se

proposer, la Règle assigne celui « d'amener les ieunes à faire
I'expértence d'une vie d'Eglise ». Il est donc nécessaire de les

introduire graduellement dans la communauté chrétienne' pour
arriver à les impliquer et à leur faire prendre part à ce qu'elle a de

plus specifique : témoigner du message d'amour de I'Evangile- I-es

art.6, 13 et 31, ont déjà dit, et les articles 44et4&l'expliqueront
davantage, que notre mission, et par conséquent le projet éducatif
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et pastoralqui la soutient, est une mision ecclésiare et qu'clle tend
à construire unc authcntique communauté chrétienne.

C'est dans ce but que les Salésicns proposent aux jeunes /es
groupes et les tnouttentenls. ccux-ci sont clcs élémcnts caractéristi-
qucs dc I'éducation ct l'évangélisation salésicnne. ct sont indispen-
sablcs au projet.r

L'histoire des groupcs remonte à Don Bosco et à son
oratoire. Le Rectcur Majeur. le père viganô écrit. dans une
circulaire sur .. Groupcs. Mouvemcnts ct Communautés de
Jeuncs ,, : .. La tendance ass«rciative. la vic dc groupe, I'aspiration
communautairc ont été une cxpérience prcsquc spontanée dans la
vie dc notre Fondatcur et une inclination de son tempérament
naturellement porté à Ia convivance et à l'amitié... ses initiatives
ingénieuses parmi lcs garçons des Becchi et des viflages voisins. la
Joyeuse union de I'école de chicri, unc expérience dè convivance
et d'amitié au séminaire. conticnncnt déjà en germe lestime et la
tendance à I'associationnisme qui sc concrétisera dans la formule
caractéristique des " Compagnies ,r.2 Don Bosco é«lucateur a
explicité sa pensée dans la lcttrc circulaire aux sarésiens du 72
janvier 1876 :.. Quc dans toute maison, chacun se préoccupe de
promouvoir lcs petitcs associations... Quc personne ne craigne d'en
parler, de lcs recommandcr. de lcs lavoriser et d'cn cxp«rser le
byt... /z crois que l'on peut oppeler ces ossociations la ctef de to
piété, lo sout,egarde de lo morolité, le soutien des vocolioni eccté-
siostiques et religieuses ,,.3

La réalisation concrète de cctte intuition de Don Bosco << est
passée par diverses phases, selon l'évolution de nos milieux et aussi
selon lcs critèrcs qui mûrissaicnt dans I'Eglise ,,, et chacun des
dernicrs Chapitrcs généraux cst rcvcnu sur la qucstion.a

I g. VtCnNO . Groupcs, Mouvoncnts ct C.r,,tnunautés dc janncs ACS n. 294 (1979). ct
p. 9-10
2 ct. ecs n.294 (re79), p.7
3 Epistolaio, lll. p. 7-8: Ciré dânslC^§ n. 294 (t979) p. e-t0.
4 ACS n. 2g4 (1979') p. 13. si l'on vcur approfondir Ie sujer. on lira avec profir o La
proposta associatiya sulcsiana ". f)icaslùrc dc la pastoralc dcs jeuncs, Ronre lgg.5.
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Iæs groupes sont importants pour üwe Ia communion
ecclésiale,lar i'Eglire universelle se concrétise et se rend üsible
dans les Eglises pàrticulières, et celles-ci dans leurs communautés

plus petitÀ. De cette manière, la communion de üe et d'amour

àont le Christ est la sourse circule en un double sens sous la

conduite de I'Esprit: elle va de I'Eglise universelle aux Eglises

particulières, et de celles-ci au( communautés plus petites; et

inuers"ment, des communautés ptus petites aux Eglises particuliè-

res et de celles-ci à I'Eglise universelle. Enfin, la communion

aujourd'hui ne s'exprime pas seulement dans les structures locales,

màis elle franchit les frontières pour se concrétiser en des

associations unies par des idéaux chrétiens partagés.

Pour les jeunes, I'affîliation à des communautés ecclésiales

plus grandes peut présenter le risque de I'anonymat, du ritualisme.

à'unônflit entre les aspects exterieurs et les éléments constitutifs.

L'expérience de la üe de groupe constitue une médiation impor-

tantê entre I'indiüdu (risque de I'indiüdualisme et de l'isolement)

et la grande masse (risque de I'anonymat), en faisant mûrir peu à

peu le sentiment d'appartenance. C'est pourquoi les récents

bhapitres généraux et les Supérieurs ont opté pour le.groupe.
o pour qu" l"* communautés puissent devenir waiment évangéli-

ques, et pour que chacun puisse s'insérer dans la communauté

chrétienne ,r.5 [-eur insistance est significative :

Le groupe représente pour le jeune le milieu le plus efficace

pour structurer sa personnalité : il peut se développer- sur le

plun pet§onnel, affectif et relationnel, et trouver des solutions

à ses problèmes.
Le groupe est le lieu où il trouve les réponses les plus

immédiales à ses questions sur la signification et sur les raisons

de la üe, qui constituent pour la jeunesse la recherche la plus

importante.

s ccs,3zt
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Le groupe offre un espace de créatiüté où il lui est possible
de s'ouwir au monde social et au territoire, et d'apprèndre le
service, le partage et la participation.
Le groupe est fondamentalement le lieu priülégié où il est
possible d'offrir au jeune une expérience d'Eglise et de
communauté qui permette d'expérimenter les valeurs évangéli-
ques : .. Venez etvoyez " (cf. Jn 1, 39).
C'est pourquoi le groupe « est le milieu le plus propice à la
découverte et à I'orientation des vocations » (Const 37).

Nous nous proposons donc tous d'animer et de promouvoir
des groupes et des mouvements, et d'offrir cette expérience au
plus grand nombre possible de jeunes. I-e Père Viganùle rappelait
dans la Circulaire déjà citée :6 la réactualisation du Système
préventif aujourd'hui est liée concrètement à la promotion des
associations de jeunes. C-eci peut devenir aujourd'hui une des
meilleures manières d'exprimer notre « nouvelle présence ,r, dans
la ligne de I'Oratoire, qui est justement aux origines de notre
charisme (cf. Const 40).

ll est encourageant de rappeler les paroles de Jean-paul II
adressées le 5 mai 1979, à de nombreu( garçons et jeunes,
rassemblés à Rome pour élébrer le 25ème anniversaire de la
canonisation de saint Dominique Saüo. fondateur de la " Compa-
gnie de I'Immaculée »> : << Vous attendez du Pape une parole (ui
vous oriente et vous enoourage (...) (Eh bien :) la suggestion du
Pape pour vous et pour aeu( qui se soucient de votre éducation
humaine et chrétienne conoerne I'urgent besoin, ressenti sous
toutes les latitudes, que renaissent des modèles valables d'associa-
tions catholiques de jeunes. Il ne s'agit pas de donner üe à des
expressions militantes, dépourvues d'élan et d'idéal et basées sur
la force du nombre, mais d'animer devéritables communautés. que
pénètre l'esprit de bonté. de respect réciproque. de service:
communautés que cimentent surtout la même foi et la même
espérance (...). Dans I'adhésion à un groupe, dans la spontanéité
et I'homogénéité d'un cercle d'amis, dans la confrontation

6 cr.,rcs n. 29a (1979), p e sq
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constructive d'idées et d'initiatives, dans le soutien réciproque, la

ütalité de ce renouveau social, auquel vous aspirez tous, peut

s'établir et se conserver(..). C'est une invitation Pressante que

j'adresse à tous les responsables de l'éducation chrétienne de la
jeunesse. ,r7

7 cî. ecs n. D4 (1979), p 4-s
t cr. cos, rsz

Quels gnoupes et quels mouvements.

Nos C-onstitutions tiennent compte non seulement du carac-

tère éducatif de nos groupes, mais aussi de la multiplicité qui en

résulte, de leur variété et de l'échelonnement opportun de leurs

objectifs, depuis les groupes éducatifs sans plus jusqu'aux associa-

tions spécifiquement ecclésiales.

1) Au plan éducatif, les group€s que nous animons sont

proposés aux jeunes à l'âge de leur maturation et mettent à profit
ieuÀ multiplés intérêts. Ils peuvent partir d'un simple intérêt

sectoriel pôur esayer d'atteindre I'objectif de notre projet qui

cherche surtout la formation de la personne. C'est ce qu'indique

le CGS : << Notre service s'offre aux jeunes dans le contexte de

leurs groupes naturels de üe et de travail, cherchant à développer

toutes leurs potentialités de I'intérieur, à partir de leurs inté-

rêts ,.t
Dans tous les cas, les groupes salôiens restent dans /a logl4ue

de l'éducation z ils donnent la priorité à la personne des jeunes.

Tout le reste (Organisation, structures, instruments et chemine-

ments, causes ou Luts qui intéressent l'éducateur pour le choix

personnel de üe) s'adapte et s'oriente vers la croissance de la

fo^onn". I-es groupes confient au jeune la responsabilité de sa

propr" croissance, mais soutiennent son effort et sa recherche.

îoüt a"tu s'exprime par ces mots : « rTotts animons »>, c€ QUi

suppose bien des démàrches : cheminer avec les jeunes, suggérer,
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motiver, aider à grandir, et accueillir de leur part des coup de
pouce pour travailler ensemble.

[æ pivot de toute I'expérience sera donc le groupe, car il
permet de gérer la üe, de recueillir des questions et de proposer
des itinéraires à la mesure des sujets. Mais I'article parle égalernent
de <, rnsyyevlents >>.Ils associent plusieurs groupes qui se réfèrent
aux mêmes valeurs ou aux mêmes personnes, et ont entre eux
certains liens d'unité ou de soutien. Ils mobilisent donc plus
largement les sujets. Dans un cercle plus restreint et plus chàud,
il est plus facile de faire une expérience d'Eglise; mais cette Eglise
resterait étroite et refermée sur elle-même si on ne la mettait pas
en contact avec une Eglise plus large et plus étendue. Au cours de
ces dernières années, on a üvement ressenti dans nos milieux la
nécessité d'un .. mouvement de jeunesse salésien » qui associe les
nombreux groupes, inspirés par la même .. spiritualité juvénile 

".e

2) t es groupes présents dans le milieu salésien sont variés et
nombreux, parce qu'ils ont des objectifs progressifs. D'une manière
schématique, ils se classent en trois catégories : les groupes de
formation, d'action sociale et d'action apostolique

Tous les groupes sont importants pour développer I'intérêt et
ouwir à la dimension sociale. Ceux qui engagent davantage sont
ceux où " les jeunes prennnent progressivement conscience de
leurs responsabilités et apprennent à apporter leur irremplaçable
contribution à la transformation du monde rr. Au sommet se
trouvent les mouvements apostoliques, où les jeuns deüennent
« les premiers et immédias apôtres des jeunes ». Et nous retrou-
vons une fois de plus ici I'insertion üvante dans la communauté
chrétienne et le développement de la vocation de chaque jeune.

9 Cf. * In proporu associativa slesiana » o.c., p. 29, 38 sq
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Supplions Dieu notre Père

de nous donner dans l'EsPit-Saint
une estime profonde de l'Eglise du Christ,

colonne et fondement de lo t'érité,

et de vener en nous
l'amour même ovec lequcl le Christ l'a aimée,

en se socifîont personnellement pour Elle'

Afîn que nous puissions apprendre oux jeunes

à aimer et ù connaître la sointe Eglise,

et à faire l'expéience exaltante
de paniciper à sa vie,

pions le Seigneur.

Aftn qu'à l'etemple de Don Bosco,

dans nos groupes, nos ossociations et nos mouÿements'

nous sachions omener les ieunes
à donner à t'Eglise leur apport inemplaçable
pour la transformation du monde et de I'histoire,

prions le Seigneur.

Aftn que les ieunes se laissent attirer por le Christ,

et se disposent à devenir
les apôires principaux et immédiats des autres ieunes,
pions le Seigneur.
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ART.36 INITHTION A IA VIE LITURGIQUE

Nous initlons les jeunes à une particlpatlon consclente et active à
la lituryle de I'Egllse, sommet et sourre de toute Ia vle chr{tienne.l

Nous célébrons avec eux la rcncontrr du Christ dans l'écoute de la
Parolg dans Ia prlère et dans les sacrements.

La célébration assidue de I'Eucharistie et de la Réconclllation ofire
des ressources d'exceptionnelle valeur pour leur éducatlon à la llberté
chr€tienne, à la conversion du coeur et à I'esprit de partage et de service
dans la communauté ecclésiale.

I cf. §C 10

L'éducation à la foi veut aussi initier les jeunes à la üe
liturgique. I-es Constitutions n'ont pas suiü I'ordre habituel des
trois tâches de I'Eglise : enseigner, sanctifîer, gouverner; catéchèse.
célébration. vie communautaire. Ilest facile d'en deviner la raison :
nous sommes très attentifs à la maturation dans la [oi, sur laquelle
on insiste beaucoup de nos jours. L'action liturgique est le sommet
de I'actiüté de I'Eglise et I'approche des Sacrements, quisont des
signes de la foi, doit se préparer par un cheminement de conver-
sion et de compréhension pour éüter le danger du formalisme :

<. Avant d'arriver aux Sacrements, il faut avoir accompli, par
l'évangélisation et la catéchàe, les passages essentieÉ de la
conversion et de la foi ".I L'article va en progressant de la üe
liturgique en généraljusqu'au coeur de celle+i : I'Eucharistie.

Inltler à la vie llturglque.

I-a üe liturgique est mnsidérée ici dans toute son étendue :
l'émute de la Parole, les célébrations, la prière, les sacrements.

t cr. ccs los
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Son importance dans une expérience chrétienne authentique est

expliquée dans la Constitution ,, Sacrosanctum Concilium '- I-a

liturgie actualise le mystère du Christ-Prêtre et Médiateur. << C'est

donC à juste titre que la liturgie est considérée comme I'exercice

de la fonction sacerdotale de Jésus Christ, exercice dans lequel la

sanctification de I'homme est signifiée par des signes sensibles et

réalisée d'une manière proPre à chacun d'eux, et dans lequel le
culte public intégral est exercé par le C-orps m)'stique de Jésus

Christ. c'est-à-diré par le Chef ei par ses membres ".2 En consé-

quence, la liturgie continue I'oeuvre du salut : << La liturgie est le

sommet auquel tend I'action de I'Eglise, et en même temps. la

source d'où découle toute sa vertu. Car les labeurs apostoliques

üsent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le
baptême, se rassemblent, louent Dieu au milieu de I Eglise,

participent au sacrifice et mangent la Cène du Seigneur '.3
ü liturgie est un monde pédagogique de réalités spirituelles

exprimées dàns des ., signes >» sacrés; il faut donc entrer dans le

signe pour en comprendre le langage; il faut surtout pénétrer dans

ce quê le signe signifie et réalise pour pouvoir y accéder avec

.. foi ,r, selon ce que dit encore .. Sacrosanctum Concilium " :

.. Pour obtenir cette pleine efficacité, il est nécessaire que les

fidèles accèdent à la liturgie avec les dispositions d'une âme droite,

qu'ils harmonisent leur âme avec leur voix, et qu'ils mopèrent avec

là grâce d'en haut pour ne pas recevoir celle-ci en vain "'a

l-a Règle nous demande d'., initier " les jeunes à participer à

la liturgie àe I'Eglise. Il ne s'agit donc pas de les amener à une

pratique rituelle et institutionnelle pour se mettre en règle, ni

iimplèment de leur donner une habitude ou de créet chez eux des

.. besoins psychologiques )>, mais de les introduire en connaissance

de cause àans le monde des signes et des réalités qu'offrent les

celébrations. Initier, c'est montrer, expliquer, faire jouer un rôle

actif, apprendre à participer, à célébrer avec une oommunauté qui

2 sc, l
3scro
a sc, tt
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célèbre. à üvre ce que rappellent les signes, spécialement celui à
qui ils renvoient. « L,es pasteurs doivent êtrs attentifs à ce que
dans I'action liturgique, non seulement on observe les tois d'jne
célébration valide et licite, mais aussi à ce que les fidèles partici-
pent à celle-ci de façon consciente, active et fructueuse.s

C'est pour cette raison que le n. 19 de la même C-onstitution
conciliaire donne au( pasteurs des indications précises sur la
manière d'assurer une initiation oonvenable, une .. participation
intérieure et extérieure, proportionnée à leur âge, reur conàition,
leur genre de üe et leur degré de culture religieuse ,.6 Il serait
waiment dommage que les pasteurs éducateurs banalisent re rôre
délicat des signes (parmi lesquels il ne faut pas oubrier lhabit
liturgique lui-même) en remplaçant la dignité du signe par une
banalité dépourrue de référence au transcendant.

l-e, CGZI indiquait aux Salésiens une voie pratique et adaptée
aux jeunes en vue de cette initiation : << IJn aspect important à
rappeler est la valeur éducative de I'année liturgique. Ia participa-
tion pleine et consciente à I'oeuwe du salut s'ôrganisé, danJ la
pensée de Don Bosco, autour de la célébration de l,année
liturgique qui rythme la üe de la communauté juvénile, en
montrant la voie de la croissance spirituelle et I'engagement
graduel que I'on assume pour répondre à I'appel de Dieu. C'qst

1ne façog concrète de centrer un projet éducatif sur le mystère du
Christ ,r.7 En plus des aspects catéchistiques. I'initiation aompor-
tait pour Don Bosco I'expérience complexe de la ,. fête ,r, ,écue
dans le culte, dans I'expression spontanée, dans la communauté des
jeunes.

UEucharistie et Ia Réconciliation.

[.es Sacrements sont le coeur de la üe liturgique, et I'Eucha-
ristie qst le coeur de la üe sacramentelle. I-es constitutions

s sc, tz
6 sc, ts
7 cczt, g3
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résument la pensée de I'Eglise et I'esprit de notre tradition, pour

laquelle I'Euôharistie et la Èénitence ont une place « exce_ptionnel-

le I dans l'éducation des jeunes et des adultes à la foi : <' La

confession fréquenle, la communion fréqu.ente... sont les colonnes

sur'lesquefles àoit êîe bôti u.n édifrce éducatif ".E 
[.es Sacrements

réalisent d'une manière toute spéciale la rencontre avec le Christ

que I'art. 34 nous a présentée comme <. fOndamentale >> dans le

processus éducatif.

Soulignons tout d'abord I'adjectit << assdue ». Il est nécessaire

d'avoir la-mnscience bien disposée et de faire des progrà : Don

Bosco n'a jamais encouragé le ritualisme ni le formalisme, car il

était atteniif aux effets dei Sacrements sur la vie quotidienne. Il
faut donc engager largement les jeunes, sans oublier de les motiver

toujours convenablement.

La tradition salésienne a toujour§vu dans ces deux Sacrement§

des mptères de salut et des moyens éducatifs de premier ordre.

car ils mobilisent la profondeur de la conscience et mettent en

contact avec la grâce, qui construit la personnalité du jeune. C'est

ce que rappelle I'articie qui souligne trois objectifs ou buts des

Sacrements :

L'r, éducation à la liberté chrétierme " : dans le Christianisme,

la liberté c'est la capacité d'aimer : rencontrer le Christ dans

I'acte suprême de saliberté, exprimé dans le don de son corps

et de son sang, c'est trouver le modèle et les motifs de la

liberté;
La << convenion du coeur >» : ce n'est pas un simple moment de

bonne volonté, mais un effort persévérant. La rencontre

fréquente avec la grâce pascale et la patience miséricordieuse

du bhrist cautionne la persévérance paroe qu'elle efface les

faiblesses passagères et soutient I'effort d'ascèse;

8 
.1. BOSCO, Le Sysrème pr&entif darc t'éducation de la jewtc.w, chap. II, cf. Appendioe

des Constitutions 1984, P.239
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L'" esprtt de partage et de sentice dans la communauté ecclésia-
le » : on souligne à bon droit aujourd'hui la dimension
communautaire et ecclésiale de ces deux Sacrements. C_ommu-
nier au C-orps eucharistique, c'est aussi communier à son
Co.pr mystique, c'est manger Ie Pain qui a été rompu à la
table fraternelle. Recevoir le pardon du christ, c'est recevoir
en même temps le pardon de I'Eglise blessée par nos pechés,
et opérer ainsi une double réconciliation : avec le père et, du
même coup, avec les frèrqs.

C'est parce qu'ils sont des signes du salut que les sacrements
sont éducatifs et qu'ils s'intègrent dans l'éducation.

, " En ce qui ooncerne la pedagogie de la pénitence, nous dit
le CGZL la continuité entre la façon d'approcher I'enfant à
I'intérieur du processus éducatif et celle qui iéussit à re rejoindre
dans I'acte sacramentel est caractéristique chez Don Bosco. il s'agit
de la même paternité, de la même amitié et confiance qui éveillent
chezlejeune I'attention aux mouvements de la grâce èt I'engage-
ment à vaincre le péché. La rencontre sacramentelle requiert
normalement un accord éducatif préalable. Don Bosm disait à bon
droit que la confession était .. la clef de l'éducation ,r, parce que,
engageant personnellement le garçon, elle I'inüte à se surpasser.
I^a régularité dans la rencontre pénitentielle, le dialogue fianc et
serein, le ferme propos qui suscite la persévérance. offrent une
occasion de valeur éducative exceptionnelte ,.e

- Nous savons que Don Bosm attachait une grande importance
à I'Eucharistie dans l'éducation des jeunes et dans leur ôhemine-
ment vers la sainteté. Dans la biographie de François Besucco, il
écrit : " [æ deuxième soutien de la jeunesse (après ra confession)
est la sainte communion. Heureux les adolescents qui commencent
de bonne heure à s'approcher de ce sacrement avec fréquence et
dans les dispositions voulues ! ,.10 Don Bosco ne se iasse p^

e cozt,g3
10 Ct J. BOSCO, Wa di Besucco Francæco, OE XV,p. 17. Trad. de Jmeph Aubry dans
Jean Bosco, Ecriæ spiiacll Nowelle Ciré. paris, p. 194.
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d'inüter les jeunes à recevoir le Christ dans la communion et à le

visiter dans les églises : la table sainte et le tabernacle sont les

lieux priülégiés pour une rencontre réelle, üvante et vitale avec

le Seigneur ressuscité, I'Ami et le Modèle parfait.

La liruryie de l'Eglise
est la maniÿstation la plus efftcace

de la puissance vit ilîante de la grâce du Christ.

hions pour devenir caPobles

dÿ faire participer tous ceur que le Seigneur nous confta

Aftn que dans la joie et la reconnaissonce

nous célébions evec les ieunes lo rencontre de Jésus

dans l'écoute de la Parole,

dans la ferveur de la pière
et dans la vie sacramentelle,
nous te pions, Seigneur.

Aftn que les ieunes apprennent de nous

l' import ance ine mPla ç a ble

de la panicipation vécue et engagée

oux §acrements de lo Pénitence et de l'Eucharistie,

nous te pions, Seigneur.

Aftn que, comme Don Bosco,

nous plocions nous aussi,

avec cohérence et conviction,
la vie sacramentelle
à la base de toute notre action éducative,

nous te pions, Seigneur.
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ART. 37 ORIENTATION DES CHOIX VOCATIONI\ELS

Nous éduquons les Jeunes à développer leur vocatlon humalne et
baptismale par une vie quotidienne que t'Evan$le insplre et unifte
pmgrcssivement.

Iæ climat de famillg d'accueil et de foi, crdé par le témolgnage
d'une communauté qui se donne avec jole, est le milieu le ptus propice
à la découvefte et à I'orientation des vocations.

Ce travail de collaboration au dessein de Dieu, counonnement de
toute notre action éducative et pastorale, est soutenu par Ia prière et le
contact personnel, surtout dans la direction spirituelle.

Notre service d'éducation des jeunes (développement humain,
annonce du Christ, insertion dans I'Eglise, expérience de la
conüüalité, vie liturgique et sacramentelle) trouve son souronne-
ment dans I'orientation des vocations.

I-e commentaire s'appuie sur ls trois idées centrales :

I'engagement des Salésiens dans ce secteur, les deux niveatx de
notre action d'orientation, les facteurs qui orientent et font mûrir
les vocations.

[æ couronnement de I'action ffucative et pastorale.

Une pastorale des jeunes bien comprise comporte nécessaire-
ment I'orientation des vocations, car elle doit développer progressi-
vement la capacité de poser des options de üe conformes à
I'Evangile. Tout comme une pastorale valable des vocations doit
s'appuyer sur la maturation générale du jeune dans la foi et sur sa
participation plus active dans la communauté ecclésiale. C'est une
mnüction désormais établie. Læ deuxième Congrès international
pour les vocations qui s'est tenu à Rome I'a confirmé: ol-a
pastorale des jeunes et Ia pastorale des vocations sont complémen-
taires. La pastorale spécifïque des vocations trouve son espace ütal
dans la pastorale des jeunes. [a pastorale des jeunes deüent
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complète et effîcace quand elle se préoccupe de developper les

vocations ,r.l
La même conclusion avait été exprimée aussi par notre

CGzl: .. Dans te projet salésien, I'action éducative et pastorale

considère comme objectif essentiel I'acheminement vers le choix

d'une vocation. La découverte de I'appel propre, le choix libre et

réfléchi d'un projet de üe, constituent même le but et le muron-

nement de tôut processus de maturation humaine et chrétien-

ne ,r.2 La préparâtion et I'accompagnement des options de vie

font partie intêgrante de l'éducation et de l'évangélisation'
I-es idées àe la pastorale d'aujourd'hui se retrouvent dans

I'héritage que Don Bosco a laissé à la Congrégation' Nous

r"nroyon. à d'autres sources3 pour de plus larges développements,

et nous nous contentons des rappels suivants :

Don Bosco avait confiance dans les ressources des jeunes pour

répondre à I'appel de Dieu:
la vocation occupait une grande place dans son projet d'éduca-

tion, où le " choix d'un état " était présenté comme une

<( roue maîtresse » de la üe et comme la tâche principale au

cours de la jeunesse;

son savoir-fàire dans les rencontres personnelles, pour orienter
et inüter à une vie exaltante;
sa préoccupation pour les vocations sacerdotales et religieuses;

ses indications sui les conduites, les facteurs et les expériences

qui favorisent la naissance et la maturation des vocations;

les résultats par lesquels le Seigneur récompensa sa confiance,

sa prière et sa vie dédiée à la cause des vocations'

Tous ces motifs confirment donc I'exemple de Don Bosco et

la tradition salésienne pour faire de la cause des vocations le

<< couronnement u de notre oeuwe. L'art. 6 qui énumère nos

| 2àr* Congr& intænatiorul pour læ vocatior* Document final, Rome l9tll' n' 42

2 cczt, tæ
3 voir, par exemple : Le vocazioni rclla Famiglia salæianq VII Settimana di sPiriluâlità

della F. §., LDC Turin lg[32 La vocazione solesiaao, Colloqui di üta salesiana' LDC Turin

L9t!2; P. BRAIDO, Il Sfuema prevenrivo ü Don Boscq PAS Turin 1955, p' 371-§5'
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engagements généraux dans I'Eglise disait déjà : .. Nous prenons
un soin particulier des vocations apostoliques )). Et il seralntéres-
sant de mettre notre art. 37 en relation avec l'ail.22 qui traite de
fexpérience que le Salésien fait personnellement de I'appel du
Seigneur.

Ltorientation des vocations.

Nous aurons donc pratiquement le souci d'aider les jeunes à
réaliser à la fois leur vocation d'hommes et de chrétiens, et reur
vocation particulière. c-es deux vocations se développent ensemble,
mais par degrés.

L'article exprime le premier engagement en ces termes:
« Nous éduquons les jeunes à développer leur vocation humaine et
bapttsmale par une üe quotidienne que I'Evangile inspire et unifïe
progressivement ». Dans ce but, nous aidons les jeunes à compren-
dre que chaque existence est une vocation parce que chacun est
appelé à üvre à I'image et à la ressemblance de Dieu. l,orsque la
üe est entendue oomme une vocation, le rapport de I'homme avec
le monde s'éclaire, ainsi que la communauté de son destin avec les
autres hommes; mais surtout I'homme perçoit que Dieu I'invite à
dialoguer toujours plus explicitement avec lui et à collaborer d'une
manière consciente et libre, pour üwe en oommunion avec lui.

Accueillir la üe comme une tâche, un don et une mission, et
accepter que Dieu y soit présent est une décision personnelle
primordiale et essentielle, le point de départ pour arriver à
reconnaître ce qu'on est waiment. c-ette vocation humaine reçoit
un sens nouveau quand I'homme prend conscience d'avoir été
appelé à devenir fîls de Dieu et membre de son peuple pour suiwe
Jésus Christ.

C'est à I'intérieur de la vocation baptismale qu'il faut situer les
vocations ecclé sia les spécifique s.

<. L'ensemble de ceux qui regardent aver Ia foi vers Jésus,
auteur du salut, principe d'unité et de paix Dieu les a appelés, il
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en a fait I'Eglise ,.a L'Eglise, peuple de Dieu et Corps du Christ,

se présente àlre" ,ne gru-nd" vàriété de.charismes et de ministères.

A travers ces charismàs, les tidèles participent sous diverses formes

à la mission du christ qui est aussi celle de I'Eglise : annoncer

I'Evangile, rendre un culie à Dieu et transformer I'humanité pour

lui renàre son véritable üsage humain-

Læs vocations spécifiques ne se superPosent donc pas à celle

du baptême, mais sont des manières particulières de la üwe'

üne de* premières tâches de la pastorale des vocations est de

faire prendre conscience qu'être chrétien, c'est avant tout suiwe

le Chàst, dans son coeur 
"i 

duns sa conduite; que toute I'Eglise est

au service de I'homme (c'est sa dimension " ministérielP '.')t 
e.t que

toute vocation est une participation à la mission de I'Eglise.'

L'article ne parle ias de'la vocation humaine et baptismale

comme de deux ror"nt* ou de deux réalités séparées, mais selon

le binôme caractéristique de I'action salésienne - éducationévangé-

lisation - il souligne là repères sans lesquels il n'est pas possible

d'orienter le.s vdations : I'union intime de la üe et de la foi. Si la

pastorale prend cette tonalité générale, le terrain sera préparé

po* pretLnter les différente.s vocations (laiQue, sacerdotale'

leligieuse, missionnaire) et les jeu-nes verront plus clair pour

découwir leurvocation p"rronn"lie. I-es éducateurs pourront aider

les jeunes à la developper par des expériences appropriées'

C-e n'est pas par hasard que le terme d"' oientation >> a étê

choisi p"u, ,ur."tétit". I'accompagnement : il a une signification

précise en contexte pastoral, et suppose chez celui qui oriente une

Lnduite et des critéres déterminés, et une connaissance claire de

l'évolution de la vocation chez le sujet'
Telle tut bien I'option éducative du cG21 : .. Tou§ les jeunes

que le Seigneur met sur notre chemin, de quelque façon que ce

àit, utt"rà"nt de nous une aide pour s'orienter et oonstruire leur

personnalité et leur üe .. selon I'Evangile ,r. A tous les âges nous

4 Lc,s
5 cr. z,t"rr*rti æarzioli pr u pioto ispeuoiale ü pasarale vocazionale, Dicastère de la

Pastorale desjeunes, Rome 1981, p'31-32
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devons les aider à s'orienter dans la découverte et dans Ie
développement de leur vocation : dans I'enfance, dans ra pré-ado-
lescence, dans I'adolesoence, dans la jeunesse et au-delà, pàr* qu"
chacune de ces étapes de ra üe â sa tâche de croiisance et
requiert des décisions proportionnées que chaque jeune doit
apprendre et accomplir avec responsabilitê 

".6

Lbrientation, entendue comme critère et méthode pour aider
la vocation-projet de vie à mûrir, a deux sens :

chez le jeune, c'est la démarche intérieure qui I'amène à
reconnaître progressivement quiil est et à s'orienter. L'intério-
rité, Ia liberté et Ia responsabiiité personnelle en sont les traits
fondamentaux;
du côté de l'éducateur, elle consiste à I'assister et à le guider
pour I'aider à se reconnaître lui-même.

Lbrientation

n'est pas un simple << moment », fût-il spécial et intense, mais
tout un << processus " qui suit le developpement unitaire et
harmonieux de la personnalité;
s'appuie sur le travail personnel du jeune qui s'évalue, selon
les possibilités de son âge, à Ia lumière des signes de Éieu;
aide Ie jeune à détinir son projet de üe et-à structurer sa
personnalité à travers :
o un rapport adéquat et réaliste avec lui-même;
a un rapport serein et généreux avec les autres et avec la

réalité;
o un rapport intense avec Dieu.

I-a fonction de I'éducateur qui oriente ou favorise la vocation
est de faciliter et de développer la réflexion par la rencontre
personnelle et Ie dialogue formateur.

6 cczl,lll; cf. aussi l13. u7
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Les facteurs qui orientent la vocation.

L'aide apportée à la maturation, à la découverte et à I'orienta-

tion de la vocation est un <, travail de collaboration au dessein de

Dieu rr. Nos interventions ne sont que des médiations entre

I'action de Dieu et la liberté personnelle qui peut accueillir sa

présence et son appel. Mais ces médiations sont nécessaires dans

ia situation con"rèt" des jeunes et de la communauté chrétienne.

Tout effort de proposition ne constitue pas une médiation

significative pour le-jeüne. La naissance et la maturation de la
v&ation chrètienne sont liées à des médiations capables d'amener

à faire des expérienoes humaines et ecclésiales valables, de

développer la gènérosité et le don de soi, de faire discerner les

signes pioviOentiels qui révèlent les plans de Dieu, d'enseigner à

correspondre aux motions de la grâce, ressentie comme une

présence d'amour dans la vie personnelle, de transmettre I'appel

àe Dieu en invitant ceux qui présentent des dispositions et des

aptitudes.
Enfin, certaines médiations sont personnelles, d'autres

communautaires. L'article des Constitutions prend en considéra-

tion les deux catégories ainsi que la nature éducative et pastorale

de notre action.

La médiation la plus importante et qui en implique beaucoup

d'autres, c'est le mitieu propice crêé par Ie climat de famille,

d'accueil et de foi, dans lequei« le témoignage d'une communauté

qui se donne avec joie » est déterminant. C'est le climat décrit par

l;art. 16 qui conclüait en ces termes : << Pareil témoignage suscite

chez les l"uno le désir de connaître et de suiwe la vocation

salésienne 'r.

Parmi les médiations plus prsonnalisées, il faut compter le

contact perconnel et la direction spirituelle.

L,art. 37 présente donc une liste réduite à I'essentiel et

purement explièative. Elle n'est pas exhaustive, mais elle constitue
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une synthèse (éducation et pastorale, milieu et personne, foi et
intervention active) et propose des préférences.

. -[,e. 
tout est inspiré, soutenu et pour ainsi dire engloM par la

médiation essentielle de la pière selon le précepte du seigneur :
,, P iez donc le maître de Ia moisson d'envoyer àes ouwieÉ pou,
sa moisson » (cf. Mt 9. 38). .. La prière de la mmmunauté 

"onduità I'action de la mmmunauté... La prière n'est pas << un >) moyen
pour recevoir le don de I'appel diün, mais ., le ,, moyen essentiel
commandé par le Seigneur ,.7

Don Bosco nous a enseigné
que Dieu sème le geffne de la vocation à la vie apostolique
dans le coeur de nombreux jeunes.
hions pour pouvoir être des instruments délicaæ et efftcaces
pour la découvene et la maturation de ces dons de l;Espit.

Afîn que nous favorisions le climat de famille et d'accueil
dans la foi et dans l'amour,
pour aider les jeunes à découvrir en eux l,appel divin,
et lel amener à le suivre ovec générostté,
nous te prions, Seigneur.

AJin que Ton dessein d'amour sur les jeunes appelés
trouve sa confirmation dans le témoignage
de notre vie penonnelle et communautoire,
faite de donatton joyeuse et sans réserve,
nous te pions, Seigneur.

Afin que nous sachioru accompagner les jeunes dans le doute
en recherche d'une oientatton pour leur vie,
et les guider avec délicatesse et resryct
par la rencontre penonnelle
et I'engagement éducatif, nou§ te pions, Seigneur.

7 2èr* Congrès btanationot pour læ vocatiorrs, Document tinal, n. æ
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ART.38 LE SYSTEME PREVENTIF DANS NOTRE
MISSION

Pour mener à blen notre service éduetif et pastoral' Don Bosco

nous a légué le Système Préventif.
<< Ce système s'appuie tout entier sur la raison, la rellgion et

I'afiection »r : il falt appel non pas aux contralntes mais aux nes§ounses

de I'lntelligence, du coeur et du désir de Dieu que tout homme porte au

plus profond de lui-même.
Il associe dans une même expériencc de vle éducateurs etJeunes en

un climat de famtlle, de conliance et de dialogue'

Imitant la patlence de Dieu, nous nenoontrons les jeunes au point

où ils en sont de leur ltbcrté. Nous les accompagnons pour qu'ils

mtrlssent de solides convictions et deviennent pmgresslvement

responsables du délicat pnoce§sus de cnoissance de leur humanité dans

la foi.

I Mlxfit,stg

Les articles préédents ont exposé I'essentiel de ce que nous

proposons aux jéunes. L'art. 38 leur fait normalement suite pour

àe"ii." les principes et I'inspiration fondamentale de notre

méthode péàagogique et pastorale. Et puisque le. Système

préventif ot " tort ànsemUË pédagogie, pas!9r1§.spiritualité »t'

Lt urt. 38 se rattache aussi à ceux qui ont décrit I'esprit salésien

(art. 10-21). L'art. 20, enparticulier, a parlé du s]rutème préventif

èo.*" d'üne .. expérience spirituelle et éducative >» et a affirmé

qu'il .< imprègne nôs relationi at'ec Dieu, nos rapports personnels

I cî. cc2t,96; cf. aussi ACS n.290 (1978) p.r3 sq (t'e Sptème préventif' élément

constitutif de notre . charisme »).
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et notre üe de oommunauté, dans la pratique d'une charité qui sait
se flaire aimer ,r.

Ce fondement spirituel restant entendu, Ie Sptème préventif
est présenté ici comme une méthode éducative e[ pastoràle, et ce
en trois étapes :

I'inspiration fondamentale;

- les éléments caractéristiques;

- le rapport éducatif qu'il crée.

Uinspiratlon fondamentale.

Son inspiration fondamentale est une compréhension de la
personne qui résulte du long cheminement de I'humanisme
chrétien à travers I'histoire, et que Don Bosco a traduit en termes
faciles et pratiques.

[,es trois mots qui reüennent dans I'expression désormais
fameuse <, raison, religio4 affection >> vont être approfondis chacun
séparément d'abord, puis dans leur ensemble et Ieur rapport
mutuel. Ils résument toute la méthode. car, pour les éducaieurs,
ils indiquent les dispositions concrètes qui en sont à ra source : la
foi, le bon sens et la charité pedagogique qui se fait proche et
s'intéresse vraiment; et pour les élwes, ils rappefieni res trois
ressources intérieures qu'il faut éveiller, stimuler et développer en
eux pour obtenir de bons résultats dans I'immédiat, et pour leur
assurer une structure personnelle capable d'affronter la üe.

I-a méthode fait appel aux ressources de I'intelligence, du
ooeur et du désir de Dieu au lieu de s'appuyer sur des mndition-
nements extérieurs.

o L,a << raison » demande d'éveiller des motivations, d'être
ouvert aux besoins de la üe et du développement des jeunes et de
les aider à les evaluer avec équilibre, de vaioriser les mnnaissances
qui concernent l'éducation, de stimuler la responsabilité, de
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calculer la possibilité du jeune en face de ce qu'on lui propose et

de ce qu'on exige de lui. Ce ne sont là que des exemples'

. La << retigion, implique de croire en la force génératrice et

éducatrice de I'annonce de I'Evangile et du contact avec le

seigneur, de ne pas négliger de faire appel à la conscience.et au

salù éternel, de faire saisir " la beauté » de la foi et de ses

manifestations, de susciter dans la üe de la communauté des

motivations et des moments religieux par la fête, les célébrations,

la disposition même des locaux-

o L'<< affection » est le principe suprême du Système préven-

tif.2 C'est là que doivent se iencontrer la raison et la religion. Elle

a son fondement et sa source dans la charité qui nous a été

communiquée par Dieu. Elle donne à l'éducateur d'aimer les

jeunes avec le même amour que le Seigneur 3 pour eux' non

ieulement avec un dévouemenl aussi total, mais encore avec la

chaleur humaine que le Christ a montrée dans I'Incarnation. Une

charité surnaturelle donc, mais incarnée. La bonté affectueuse est

une charité qui se révèle à la mesure du jeune, surtout du plus

pauwe, qui nL sait pas s'exprimer; c'est la proximité sympathique

qui déclenche la familiarité, c'est I'affection exprimée sensiblement

par des gestes à sa portée qui facilitent la confiance et créent le

iuppo.t éducatif. Elfe éveillela sécurité intérieure, donne enüe de

uièn raire et soutient la bonnevolonté. c'est une charité pédagogi-

que qui .. crée la personne >> et est perçue par le jeune comme

üne 
"ide 

proüdentielle pour sa propre croissance'

Les éléments pratiques.

Il y en a surtout deux : le milieu éducatif et la rencontre

personnelle.

2 cf.. Acs n.290 (1978), p. 8-9
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1) te << milieu éducatif » plein d'humanité, de joie et de
dévouement, qui véhicule et exprime des valeurs et des projets.
Dès ses premières années d'apostolat, Don Bosco en àvait
découvert I'importance, et ce fut une acquisition défînitive pour le
reste de sa üe.

Si Don Bosco fut I'ami et l'éducateur de nombreux garçÆns
qu'il approcha personnellement en toutes sortes d'endroits, il fut
aussi I'animateur d'une oommunauté de jeunes qui avait des traits
caractéristiques et un programme à développer. Des raisons
psychologiques, sociologiques et religieuses le confirmèrent dans
sa mnviction de la nécessité d'un milieu éducatif qui re.spire la
religion et le dévouement, et dont la charité imprègne les rôles, les
relations et le climat.

C'est pourquoi Don Bosco ne se contenta pas de rechercher
un lieu fixe pour son Oratoire et de rédiger un petit règlement,
mais il fit du climat un principe : .. I-e fait d'être nombreux à viwe
ensemble contribue beaucoup à créer la douceur de la joie. de la
piété et de l'étude. C'est I'avantage que vous trouvez à I'Oratoire.
Etre nombreux à üwe ensemble fait grandir la joie de vos
récréations et chasse la tristesse quand cette ülaine sorcière veut
entrer dans vos coeurs; être nombreu( enoourage à supporter les
fatigues de l'étude, remonte le moral à la vue du progrà des
autres; I'un communique à I'autre ce qu'il connaît et ce qu'il pense,
et I'on apprend ainsi les uns des autres. Se trouver parmi beau-
mup de compagnons qui font le bien nous aiguillonne sans s'en
apercevoir ,.3

Læ milieu a des traits bien caractéristiques. Il ne s'agit pas d'un
lieu matériel où I'on va passer son temps pour son propre compte,
mais d'une oommunauté, d'un programme, d'un cheminement où
I'on s'introduit pour mûrir.

Parmi toutes ses caractéristiques qu'il serait possible de citer
en rapport avec les trois exigences fondamentales commentées plus
haut, I'article souligne I'union entre les éducateurs et les jeunes,
le climat de famille, la confiance et le dialogue.

t MB vll, ff2
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La préférence n'est pas due au hasard, même si la liste n'est

pas mmplète. Ces traits sont avant tout ceux qui se rapportent au

.. 
"*ut 

». et qui ont une relation plus étroite avec la bonté

affectueuse.Ilsiappellent I'affirmation de Don Bosco : .< L'éduca-

tion est une atfairè de coeur >r. Tout le travail part de là:.si le
coeur est absent, le travail est difficile et le résultat douteux.a C-es

caractéristiques soulignent du même coup la conception particuliè-

rement atfèctive dé l'éducation qui est propre au Sptème

préventif.

2) h << renconfe perconnelle ,'. l-Ê milieu peut ne pas

rejoindre la personne. Il faut donc aussi la rencontre personnelle.

Dâns ce but, le milieu, qui est vaste puisqu'il doit répondre à des

intérêts et à des besoins âivers, se fractionne en unités plus petites,

où il deüent possible de participer, d'être reconnu dans son

originalité persônnelle et d'apporter une contribution qui pourra

être appréciée.
I-a bonté affectueuse atteint I'indiüdu grâce au rapport

personnel qui permet de voir et d'éclairer le présent, le passé et

I'avenir de chacun.

Il ne faut pas oublier I'importance de la rencontre personnelle,

si brève soit-èlle, seul à seul avec les jeunes, dans I'expérience

éducative et pastorale de Don Bosco-

c,ertaines rencontres de notre Père avec ses garçons sont

passées dans I'histoire comme des moments « fondateurs ,r. Celle

àe Barthélemy Garelli dans la sacristie de l'église Saint-Fran-

çois-d'Assis" u pte les bases de I'Oratoire. Dans ses biographies de

jêunes, Don Bosm évoque avec plaisir ses rencontres avec eux et

prend le temps de reconstituer pas à pas les échanges de répliques.

bans la biogiaphie de Dominique Saüo, il reproduit les dialogues

quieurent lieudans la maison paroissiale de Murialdo et dans son

bur"uu de I'Oratoire. Dans la üe de Michel Magon, il y a même

un chapitre qui s'intitule : <. Une curieuse rencontre »'

a Ct. Un {Yl, 447: cf. aussi Epistolario, vol IV, p. Z)9
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Don Bosm ne se contente pas de reviwe ces rencontres : il les
propose oomme des normes éducatives: il semble vouloir nous
montrer son art de pénétrer dans la üe du garçon. La rencontre
commenoe toujours par un geste de grande estime, de cordialité,
de sympathie. En toute simplicité, Don Bosco met immédiatement
le doigt sur les points les plus importants de la üe de son jeune
interlocuteur (la santé, I'abandon, levagabondage). L,e dialogue est
sérieux dans sa teneur, mais chaque phrase est pleine de gaieté et
de bonne humeur; et comme ses questions abordent les points
chauds de leur üe, et cela avec sérieux et enjouement, ces
rencontres se caractérisent par l'émotion intense. Michel Magon
est impressionné, François Besucco qst touché et pleure, Domini-
que Saüo <. ne savait comment exprimer son bonheur et sa
reconnaissance; il me saisit la main, la serra et la baisa plusieurs
fois ,.5

Si ces rencontres ont laissé dans I'esprit du saint éducateur un
souvenir aussi üf et s'il en a fait le coeur du récit dans les
biographies de ses jeunes, c'est qu'il était convaincu que la valeur
de l'éducateur-pasteur se révèle dans les rencontres personnelles,
et qu'elles sont le but auquel tendent le milieu et le projet. Quand
un Cardinal de Rome mit au défi sa capacité éducative, Don
Bosm lui en offrit la démonstration par une renoontre personnelle
et un dialogue avec des garsons qui jouaient sur la Place du
Peuple. La narration a la structure caractéristique de tous les
autres récis de << rencontres » : son premier geste d'amitié, un
moment de fuite de la part des garçons, la timidité vaincue, le
dialogue à la fois sérieux et enjoué, l'émotion intense de la
conclusion.6

C'est un peu tout cela. avec bien d'autres choses, qu'évoque
la phrase : o Nous rencontrons les jeunes au point où ils en sont de
leur libené 

".

5 J. BOSCO, We da jeune Dominique Savio, p.52 (Irad. F. Desramaut, Ed paulines l97E)
(oE XI, p. 187)
6 cf. MB v, 9r7-9r8
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Le rapport éducatif.

Mais tout ce qui précède ne donne encore qu'une idée

partielle de la méthode. Le milieu, les actiütés, les rencontres
i'organisent et s'expriment dans un rapport éducatif qui a ses

caractéristiques particulières. Il est clair, en effet, que tous ces

points pourraient servir à établir un rapport éducatif qui cÉerait
une dépendance üs-à-üs de l'éducateur, qui tendrait à captiver les

jeunes, ou à les gagner à des causes qui intéressent I'adulte.

Tout dépend donc de la manière dont s'établit le rapport entre

le jeune et l'éducateur, avec I'ensemble des éducateurs et avec

I'institution éducative. [æ texte donne quelques lignes directrices.

La première veut que le jeune soit reconnu comme responsa-

ble de ia croissance. La tâche de l'éducateur ne sera pas de se

substituer à sa responsabilité, mais de l'éveiller, de l'éclairer, de

I'exploiter, en donnant à chacun I'occasion et la possibilité de faire

librement des choix tondés sur des motifs et des valeurs.

I-a seconde veut que l'éducateur accompagne le jeune.Il s'agit

davantage d'un ascendant que d'une présence autoritaire ou

institutiônnelle. L'éducateur vaut dans la mesure où il est capable,

par sa présence adulte, d'offrir sa lumière et son expérience' et

d'être regardé par les jeunes comme un « modèle )» et une

ré[érence.

Ces deux consignes exigent que l'éducateur accueille totale-

ment le jeune tel qu'il est. C'est le signe par excellence de la
maturité affective. Il y a des jeunes favorisés et d'autres qui ne le

sont pas; mais tous sont tils de Dieu. La situation où ils se

trouvènt est celle que Dieu a choisie pour les inüter à faire un

cheminement. A ce propos, on pourrait rappeler certains pa§§ages

de la t ettre de 1884, où Don Bosco note la différence entre ceux

qui établissent un rapport personnel égoi§te avec le jeune et ceux

qui I'accueillent pour lui-même.
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Le rapport éducatif ne peut pas être sans projet. Aussi
l'éducateur proportionne ce qu'il propose aux possibiiités du jeune
et au rythme de sa maturation. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra
I'accueillir pour lui-même et le laisser jouér son rôle dàns sa
formation.

La patience de Dieu que nous sommes appelés à imiter n'est
pas synonyme d'indulgence, mais se réfère au travail long et
constant, en dialogue avec la liberté personnelle, par lequel le
Seigneur offre son amour pour appeler I'homme à communiér avec
Lui, et lui ouwe des horizons de bonheur que la raison ne pourrait
même pas entrevoir.

La patience de Dieu n'a rien de la tolérance résignee : elle est
une action progressive: ce n'est pas une comptabilité de manque-
ments, mais une ouverture à de nouvelles possibilités. Elle nous
inüte à être généreux dans notre relation a*,èc le jeune, pour qu'il
nous trouve détachés de tout intérêt penonnel et pour que nous
ne cessions pas de lui proposer des projets, et de le croire capable
de donner des réponses positives.

hions le Seigneur de toute patience,
aftn qu'à l'exemple de la chaité du Chrtst pour ses disciples,
et sur les pas de Don Bosco,
nous sachions pratiquer la voie généreuse et diffîcile
du « Système préventif »,

pour aider effîcacement nos jeunes gens à faire mûrir en eux
les germes de bonté et de grâce
dont le Créateur les a gratifîés.

Afin que nous puissions nous imprégncr
des tréson de sagesse chrétienne
dont s'inspire le " Système préventif »,

et que nous soyons de fidèles contirutateuÆ
de l'oeuvre éducative de Don Bosco,
nous îe prions, Seigneur.
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Alîn que nous soyons attentils à réveiller avec délicatesse

les ressources d'intelligence,
le désir de Dieu et la générosité du. coeur

que les jeunes portent en eux,

et que nous les aidions à les faire fruaifier,
nous te prions, Seigneur.

Alîn que nous-mêmes,
nous ayons la potience de nous adapter sons cesse

pour entrer généreusement en collaboration
ovec les jeunes et leun familles
daru un dialope constructif et ouveft,
nous te pions, Seigneur.
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ART.39 UASSISTANCE COMME
METHODE

COITDUITE ET

_ Ia pratique du système préventif exige de nous une dlsposifion de
fond : la sympathle et la volonté de contact avec les jeunes. << Icf avec
vous, Je me sens blen. Ma vie, c'est vralment drêtrc avec vous ».1

Nous sommes fraternellement pr{sents au mltieu desJeuneg d'une
prÉsence actlve et amicate qui favorise de teur côté toute initiative pour
croftre dans le bien et qui les encourage à se llbérer de toutes les
senitudes, afin que le mat ne domine pas leur ftagilité.

cette pltsence nous ouvre à la connaissancrc vitale du monde des
Jeunes et à la solidarité avec tous ls aspocts authentique de son
dynamisme.

I Me w,osq

L'art. 2O a décrit I'esprit qui inspire Ie Sptème préventif;
I'art. 38 a présenté ses principei éduôatifs et pastoraux; celui-ci
explique sa pratique quotidienne.

Llassistancrc.

I-e. Sptème préventif se base avant tout sur la présence
éducative et quotidienne au milieu des jeunes : c'est cette présence
que dans notre tradition nous appelons <, assistance ". Ce n'est pas
la charité du bienfaiteur qui fait parvenir de loin les ressources et
fes_ 

moyens nécessaires, mais c'esi I'amour de celui qui est dispoÉ
à faire route avec les jeunes, à üvre avec eu& au milieu d'eux et
pour eux, à I'exemple de Don Bosco.l Ceci nous amène à dire

t cr. ccs, tss

117



que si un jour les Salésiens étaient à la tête de nombreuses

o"u*o qu'ils géreraient indirectement, tout en étant eux-mêmes

coupés Oè h vie des jeunes, le Sptème préventif, né du contact

direct avec les jeunes, ne pourrait plus s'exprimer chez eux et

moins enoore trouver des developpements nouveaux'

Quelles sont les caractéristiques de I'assistance qui se présente

comme la réalisation pratique du Sptème préventif ?

C'est tout d'abord une présence physi4ue parmi les jeunes, et

donc un partage réel de leur üe et de leurs intérêts : aimer ce que

les jeunes aiment.

C'est une présence u fratemelle et amicale »>, IIO11 autoritaire
ou institutionnèlle. C.ertaines expressions de Don Bosco üennent

à I'esprit : .. J'ai besoin de votre aide- Je ne veux pas que vous me

consiàériez oomme votre supérieur, mais comme votre ami. Ayez

beaucoup de confiance, c'esi ce qu' je vous demande, comme je

I'attends de la part de wais amis ,r.2 Et dans la Lettre de Rome :

.. Que le Supéàeur se fasse tout à tous; qu'il soit toujours prêt à

écouter les problèmes ou les plaintes des garçons... qu'il soit tout

coeur pour iechercher le bien spirituel et temporel de ceux que la

Proüdence lui a confiés ,r.3 LÆs jeunes alors voient tout naturelle-

ment en leurs maîtres et supérieur§ (< des @res, des frères, des

amis rr.

C'est une présence active, qui propose donc beaucoup de

choses et est pleine d'initiatives à l'égard de chacun et du groupe.

C-ette actiüté est « préventive »>, dans le double sens qu'elle

protège des expériences négatives précoces et qu'elle développe

ies potentialitâ indiüduelles en vue d'objectifs qui attirent par

leur valeur et leur beauté.

2 Mnvil,sol
3 lrtt dc Rome, cf. Appendice C-onstitutions 19E4, p' 249
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Elle est animatice: elle tend à éveilrer, à favoriser Ia créati-
üté des jeunes et leur confïe, tout en les accompagnant, la
responsabilité de leur propre croissance. Elle cultive àe.i motiva-
tions inspirées de la raison et de la foi, pour rendre les garçons
tgujou-rs plus capables de répondre de façon autonome à-r'aipel
des valeurs. [.oin de I'en empêcher, elle enmurage donc le jeune
à s'exprimer par la parole et par I'action. Don Boico écrit : " eu"
chaque supérieur s'efforce de les connaître, qu'il se montre leur
ami, qu'il les laisse parler beaucoup, mais que lui parle peu... ,r.4

Elle est un témoignage : læ valeurs dont üt l.éducateur, qui
transparaissent dans son comportement et dans son action, ne
peuvent manquer de frapper les jeunes, de provoquer en eux des
questions et d'ouwir de nouveaux horizons pour lèur existence.s

La cundulte de ltéducateur-apôtne.

L'assistance comporte une disposition fondamentale : ,r la
sympathie et la volonté de contact avec les jeunes ». I-a phrase de
r)on Bosco citée pour expliquer cette ligne de conduiL e.st dqs
plus heureuse. Elle renvoie en effet à lbxemple de sa üe. Elle
suggère qu'il ne s'agit pas d'une obligation pesante, même si elle
exige des sacrifices, mais d'un contaèt vouru et recherché. c'est
dans ce contact que nous trouvons Ia joie et le sens de notre üe
donnée à Dieu : ,, Ici, avec votts, je me seru bien Ma üe, c'est
waiment d'être avec vous >>.

Ls Actes du CG21 décrivent la sympathie comme un
<< rapport d'harmonie nécessaire pour le éduquer, aimer ce qu'ils
aiment, sans renoncer pour auiant à notré rôle d'adultes et

4 

. 
Regolottotto per te caæ, Articles généraux n.r (oE xxlx p. I l2); cf. p. BRAIDO, l

sistana preveruivo di Don Boæo, pAS Turin 1955, p. 230 sq.
5 Sur le thème de I'assisrance en générat, voir : CGs lE8. 363; CG2t, lOZ, ACS n. DO
(1e78), p.23-2s
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d'éducateurs salésiens ,>.6 c'est << se maintenir sur la longueur

d'onde des problèmes qu'ils posent, entrer en dialogue éducatif

U* "* 
,r.7'C'est se soiidariser avec eux, mettre en valeur-leurs

upp"ts positifs, et au plan de la [oi, « reoonnaître en eux I'autre

,à,lt* dL notre inspirâtion évangélisatrice ''8
La volonté de contact et la présence nous introduisent dans

le mànde réel des jeunes. Pour aider les jeunes et les pauwes de

iaçon emicace, il fâut les connaître et les comprendre-: " Læ Bon

Pasteur connaît ses brebis ' (Jn 10, 14)' L'étude des sciences

psychologiques et sociologiques, finformation et la réflexion ont

certainement leur importance. Mais en [ait, c'est en ffnétrant dans

leur monde, par une présence naturelle et un contact amical' qu'il

sera possibiË d" to connaître plus en profondeur"' Et cette

*nnui*run". est le seul moyen aé Oe trouver le langage adapté et

les méthodes valables pour les évangéliser'

La connaissance << sympathique » entraîne aussi une attitude

de solidaité. Le mond" Oà jeunes connaît une succession très

rapide de changements et un dynamisme extrême... Devant ce fait,

il y a trois façons de réagir :

- L'indifférenoe.
_I-erefus:soulignerleursdéfautsetleurslimitesouplus

facilement, attribuer à ious les jeunes les attitudes et les comporte-

ments de quelques uns. s'ajoute souvent à cela I'ignorance des

phénomènes piopre* au monde des jeunes: puisqu'on ne peut

suiwe leur ryt'hmè, on préfère ne pas s'intéresser et moins encore

intervenir.
_Enfin,lacompréhensionéducativeetl'amourpastoral:c,est

la réaction positive spontanée chez le salésien' Même sous cet

aspect, le àrcsien oi ur"" les jeunes, surtout les pauvres' il

sympathise avec eurq jusqu'à adàpter leur style de üe simple'

sincère, dynamique...

6 cc2r, t3
7 cc2l, zL
t cczt, tz
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Eüdemment, tout cela demande du bon sens. C'est ce que
précise la conclusion de notre texte. Dans les idées et dans re
comportement des jeunes et des pauvres, tout ne peut pas être
approuvé : il y a, en effet, des erreurs, des excà et parfois des
désordres.

Mais le salésien cherche à comprendre les aspirations profon-
dqs; lui aussi conteste tout ce qui, dans la sociéié actuelle, n'est
pas chrétien, évangélique ni souvent même pas humain. Retenant

1 tout ce qui est bon », selon la mnsigne de saint paul (cf. 1 Th
5,21), il adhère au monde des jeunes et du peuple o dans tous les
aspects authentiques de son dynamisme ». Et il sait que c'est une
option qui peut mener parfois à des conséquenoes penibles.

Pour résumer, nous pourrions composer, avec la substance de
I'art. 39, une introduction à une « Gaudium et Spes » salésienne :
<. [æs joie.s et les espoirs, les tristesses et les angoisses des jeunes
de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent,
p1! aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des
Salésiens. Et il n'est rien de waiment jeune et populàre qui ne
trouve écho dans leur coeur >r.

Implorons le Seigneur
pour qu'il ouvre nos coews
à Ia vraie compréhension et à la vraie sympathie
enven ceux à qui il nous a envoyés
pour être de tout coeur à leur seruice.

Afrn qu'avec Don Bosco
nous puissions dire en toüe sincérité à nos jeunes :
« lci, avec vous, je me sens bien r,
et que nous offions avec générosité
toute notre vie pour et4
nous te prions, Setgneur.
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Afin que notre présence pormi les ieunes
soit réellement fratemelle et amicole,
ouverte à la connaissance authentique
du monde des jeunes et des miliew populaires,

et qu'elle soit capable de les soutenir
dons leur croissance ven la liberté de tout esclavage,

nous te pions, Seigneur.

Seigneur, a ccorde -nous
de partager en toute vérité et de grand coeur

la vie de nos jeunes,

leun intérêts et toutes leun aspirations légitimes,

tout comme ton Fils, fait homme,
a partagé toute notre condition, excepté le péché.

Par le Christ notre Seigneur.
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SECTION III

CRruERES D'ACTION SALESIENNE

« Oui" libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous
pour en gagner le plus grond nombre... l'ai partagé la faiblesse des

faibles pour gagner les faibles. le me suis fait tout à tous pour en
sauver sûrement quelques-uns » (1 Cor 9, 19. 22).

C'est un autretrait autobiographique de Paul, quiappartient
à un contexte (1 Cor 8-10) qui fait apparaftre la liberté chré-
tienne comme une disponibilité inconditionnelle à la cause de
I'Evangile envers tous, à partir des plus faibles.

Les deux affirmations pauliniennes citées ici sont suffisam-
ment claires en elles mêmes, surtout si on les regarde à la
lumière de I'exemple de Jésus, ami des petits et des pauvres.
Mais si I'on tient compte de la situation concrète dans taquelle
se place le chap. 9 de la première lettre aux Corinthiens, on
saisit encore mieux le lien qu'il établit entre la liberté et le
service. C'est qu'à Corinthe, il y en a qui contestent paul : il
prend la liberté de ne pas se faire entretenir par la communauté
parce qu'au fond, disent-ils, il n'est pas un apôtre authentique
(9, 1). Paul réagit avec passion tout au long du chap. 9, et fait
le point sur le sens de cette liberté qu'il prend : c'est celle d'un
apôtre avant tout, totalement possédé par I'Evangile du Christ
(9, 12); à ce titre, i! aurait donc droit à une rémunération
matérielle (9, 4-12);et pourtant, ily renonce pour que le service
de I'Evangile soit plus transparent, plus universel, plus compré-
hensible, et par conséquent libre (9, 12-18).

Ce que Paul apporte ici, ce n'est pas une affirmation
orgueilleuse de principe, mais I'exemple d'une liberté si bien
mise au service de tous, qu'elle devient I'option évangélique
d'être l'« esclave " de tous : des Juifs, des paiens, de tous ceux
qui ne comptent guère ou dont la vie religieuse est fragile et
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timide (lesfaibles)(9, 19-22). Dédain, opportunisme ? En réalité,

it y a un point ferme qui donne toute sa solidité à cette ouver-

tuie sans frontières : " Tout cela, je le fais pour I'Evangile "
(9,23). Comme te Christ, Paul assume toutes les situations
humaines pour faire germer en elles d'authentiques expériences

de foi.

Renoncer à ses droits légitimes pour faire de la liberté un

service, afin de travailler dans la gratuité totale et se donner
sans condition aux autres, par fidélité à I'Evangile reconnu
comme un bien absolu pour I'homme, lusqu'à s'exclamer:

" Malheur à moi sije ne prêchais pas I'Evangile " (9, 6) : c'est

le critère apostolique que Don Bosco a suivi (dans son expé-

rience personnelle, .. I'expérience du Valdocco " : Const 40) et

qu'il nous a laissé en héritage.

**t
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ART.40 L'ORATOIRE DE DON BOSCO, CRITERE
PERMANENT

Don Bosco a vécu une expérienc! pastorale typlque dans son
prcmier oratoirr qui fut pour Ies jeunes la maison qui accueille, la
panoisse qui évangélise, l'école qui prépare à la vle et la cour de
Écréation pour se rrncontrcr en amis et viue dans la joie.

Dans I'accomplissement de notre mission aujourd'hul, I'expér.lencc
du valdocco demeure pour nous critère permanent de discrrnement et
de renouvellement de toutes nos actlvltés et de toutes nos oeuvnes.

Dès les premiers manuscrits de Don Bosco, toutes les
rédactions des constitutions offrent une brève description de ses
oeuvres. [.e texte actuel par contre ne le fait pas, du moins en
détail. Mais parce que la praxis pastorale salésienne s'est concréti-
sée dans des types d'oeuwes déterminés, qui constituent encore
aujourd'hui Ia base de la présence de la Congrégation, on en a
gardé la description dans les Règlements généraux. I-e texte des
constitutions devait pourtant comporter des indications à ce sujet.
La diversité des contextes dans lesquels nous travaillons, et les
nouveau( besoins qui apparaissent sans oesse, ont rendu préférable
de présenter dans cette section (const Æ43) les critères qui
doivent inspirer la réalisation mncrète de notre mission dans
I'ensemble de nos actiütés et de nos oeuwes.

I-a section s'intitule en effet « Critères d'oction salésienne n.
Nous y trouvons d'abord le modèle idéal de référence,

autrement dit une « expérience pastorale typique ,» de Don Bosco,
réalisée à I'Oratoire du Valdocco, présentée comme le << critère
permanent de discernement et de renouvellement » (Const 40).
Suivent trois critères inspirateurs pour la réalisation de nos
oeuwes et de nos actiütés avec leurs principales con@uences
(Const 41). Et üent enfin la présentation des trois champs d'action
ou voies maîtresses, où se réalise I'action salésienne : I'éducation,
l'évangélisation, la communication sociale (Const 4243).
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Une expériencc pastomle tYPique.

L'Oratoire remplit littéralement I'existence de Don Bosco. Il
s'annonce déjà dans les jeux et les réunions du dimanche sur les

prés des Becchi et dans la " Societé de la joie ». Il prend ensuite

mrps dans les premières années de son sacerdoce, dès la rencontre

de Barthélemÿ Garelli pour devenir une communauté toujours

grandissante de jeunes dans la pauwe maison Pinardi et trouver un

éadre stable pour *a vie et ses actiütés. Au Valdocco, I'Oratoire

s'épanouit en de multiples projets : il est le berceau de la c-ongré-

gatlon et des Associations religieuses qui se développeront pour

atteindre leur maturité à Ia mort de Don Bosco.

Quand notre Père décida d'écrire ses confidences dans

I'intention expresse de laisser <( une norme pour sunnonter les

difficultés à vènir en prenant leçon du passé ,r,l afin que les siens

soient encouragés à poursuiwe son oeuwe dans une fidélité

créatrice, il rédfuea læ « Memoie dell'Orabrto di S. Francesco di
Sales ,.2

En relisant à la lumière de la foi le cheminement pastoral de

Don Bosco, on découvre que dans la rencontre avec les jeunes de

I'Oratoire, un projet s'est constitué, des entreprises ont grandi, un

style a mûri (cf. Const 20).
C'est pourquoi les entreprises de Don Bosco prirent le nom

d'.. Oeuwè des Oratoires ». Et la maison mère, même après ses

tranformations successives, conserva le nom d'.. Oratoire du

Valdocco ».

Mais quelle est la caractéristique de cette expérience pastora-

le?

I uo, p.z6
2 If}., Mqnorie dcll,Oraario di S. Francæo di Satæ » furent publiées q 1946 (Ed. SEI

Turin) et par après plusieurs fois republiées en éditions anastatiques par la Direction

geneÉte de§ salaieil. Dans I'introduction, le Père E. CERIA aplique pourquoi elle§ ont

Aé publié€s malgré la défense de Don Bosco (c1. MO, p. 1-12). Traduction française : Daz

Bosco, suvcninàutobiogaphiqueg par le Père Barucq, SDB, présenté et annolé par le Père

D€sramaut, SDB. (Apostolat àes Editions Paris; Editions Paulines, Montréal' 1978). Les

références sont données d'aPrà cette traduction.
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Une connaissance élémentaire de I'histoire nous apprend que
les oratoires faisaient partie de la tradition et de râ praxis 

-de

quelques Eglises lombardes. c'étaient des lieux réservés en priorité
à I'enseignement du catéchisme pour les enfants de Ia paroisse. on
les encourageait en leur permettant de jouer et de s'occuper. Don
B9_sco le repensa en fonction des bqsoins de ses garçCIns pauwes.
L'Oratoire fut pour lui la « maison, l'école, féglisà, la-cour de
récréation )> : un programme mmplet d'aide matérielle et de
soutien familial, d'évangélisation, de culture et de üe en groupe.
Au lieu de lui donner une structure paroissiale, Don Bosco enfit
la plupart du temps une oeuwe ouverte et missionnaire pour
pouvoir atteindre ceux qui n'étaient pas pris en charge pai les
institutions habituelles. L'actiüté dominicaÈ se prorongi" èn une
actiüté quotidienne, puisque durant la semaine aussi ir poursuivait
son oeuwe d'assistance aux jeunes; il en fît une oommunauté de
jeunes dont il était le centre vu sa faculté de relation et d'anima-
tion : une oommunauté pour << se rensontrer et üwe en amis dans
la joie ».

C'est à partir du cheminement historique du Valdocco et de
I'intuition originale de Don Bosco que ie CGZI esquisse les
caractéristiques fondamentales du milieu oratorien : « Le rapport
personnel dk amitié " du salésien avec I'enfant et la << présence ,,
fraternelle de I'éducateur parmi les enfants; Ia créalion d'une
ambiance qui facilite Ia rencontre; lbftre d'actiütés de loisirs
variées; le sens missionnaire des .. portes ouvertes » à tous les
enfants qui veulent entrer: I'ouverture à la o masse » mais avec
attention à la personne et au groupe; la formation progressive de
toute la oommunauté juvénile par la pédagogie de la fête, la
catéchèse occasionnelle et aussi qrstématique, I'engagement de
solidarité dans la üe de groupe (...) afin de mener à litormation
d'une forte personnalité humaine et chrétienne »3

A I'Oratoire, nous découwons en Don Bosco non pas le
gestionnaire brillant d'une entreprise, mais le génie créateur que
la. charité pastorale rend capable de lire les situations et d'y
répondre. Il s'attache avec ténacité à sa mission parmi les jeunes.

3 cc2t, 124
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C'est ce qui le rend fidèle et dynamique, docile et créatif, ferme et

souple à la fois.
Il a la conüction d'être appelé par Dieu à être le pasteur des

jeunes.a et se sent donc inspiré et guidé par Lui. Mais en- même

i"mps sa sensibilité aux appels contingents de I'histoire le rend

attentif à la situation concrète de ses jeunes. « Il faut que_nous

cherchions à connaître notre époqre .t à nous y adapter "'s
L'évolution graduelle concrète de I'Oratoire du Valdocco avec

ses ücissitudes de toutes sortes en est un témoignage et un

exemple.

Le critèrc permanent

L'« expérience pastorale typique ,, du Valdocco est proposée

ici comme- mdèle et « citère » fondamental pur discerner et

renouveler, dans une tÏdélité dynamique, toutes les actiütés et lqs

oeuwes salésiennes. l,e CGS I'avait déjà déclaré dans le document

intitulé « Don Bosco à I'Oratoire, citère pennanent de renouvelle-

ment de l'action salésienne rr.6 C'est que le premier Oratoire n'est

pas seulement une oeuwe concrète, mais la <t matrice, ou la
iynthèse, ou la clef des créations apostoliques issues du génie de

notre Fondateur : le fruit mûr de tous ses efforts ".'
Il faut se référer à I'oratoire, et lui rendre toute sa plénitude

et sa fascination des premiers temps. En effet, I'Oratoire constitue

a Mo, p. lt 14.

s uaxvt,qrc.
6 Ct CCS, Document 2,a. lÿ2-273. Dans ce document, qu'on Peut considérer comme la

source principale de l'art. 40, le CGS insiste sur la « fidélité dans le dynamisme " à Don

Bosco, qui cpmporte de la souptesse en facc des aigences loujour§ nowelles de notre

t"rp., .i de h àréatiüté pour répondrc valablement par de nowelles présences ». Il ne

r'rgit pæ seulement de multiplierles présences et d'occuper des places vides, c'esl-àdire

des miliern de jeunes non encore rejoints, mais également de nous adapter quand sont en

jeu . d'autheniiques valeurs d'un monde noweâu », pour répondre à des problèmes

no*o,x inconnus du temps de Don Bosco, eÎ développer les germes déjà Présents dans

I'oeuwe personnelle du Fondateur, avec I'Oratoire du Valdocco comme point constant de

référence (cf. CG§ 227 s9., 249, q,259 sq.).

7 ccs, tss
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le modèle de chacune de nos oeuwes, qui aspire à être (< une
maison pour seux qui n'en ont pas, une paroiss" po.rr ceux qui ne
co-nnaissent pas la leur, une école pour ceux qui auraieni des
difÏicultés, peut-être insurmontables, d'en trouvei ailleurs ,r,B une
cour de récréation où lbn se retrowe dans la joie et I'amitié. c-e
sont des termes d'une grande prégnance salésienne, ce sont des
images évocatrices qui réclament de ra sensibirité, de.s dispositions,
des conüctions, des programmes, des styles de présence.

Il est symptomatique que dans la circulaire- aux salésiens sur
la diffusion des bons liwes, écrite en la fête de saint Joseph en
1885, Don Bosco ait recouru aux mêmes catégories pastôrale.s,
bien qu'il se réfère à une réalité matérieilemént diférente de
I'oratoire. II affirme en effet : « Avec les .. Letture cattoliche ,,
je cherchais à penétrer dans les maisoru. Avec la << Jeunesse
Instruite >,, j'ai cherché à les mnduire à l'égtke (paroisse !). Avec
I'.. Histoire d'Italie >r, j'ai voulu m'asseoir à æte d,erx, en classe.
Avec une série de liwes amusants, j'ai tenu à être comme autrefois
leur compagnon aux heures de récréation Finalement, avec le
« Bulletin Salésien 'r, j'ai voulu garder üvant chez les jeunes
rentrés en famille, I'attachement à I'esprit de saint François de
sales et à ses maximes, et faire d'eux des sauveurs d'autresleunes
gens.e

I-e .. Don Bosco de I'Oratoire »» app313ît comme le critère
idéal de I'action salésienne pour réalisèr notre mission dans le
concret de notre service. ce critère ne nous inüte donc pas à
reproduire ce que Don Bosm a réalisé, mais il nous appelb à agir
*m-m: lui en oomprenant les mobiles profonds de ce-qu'il a tàit
et realisé pour la jeunesse et les milieux populaires.to

Pour être tout à fait salésienne, chaqué maison doit pouvoir
reproduire la même expérience pastoralè que Don Bosô, et se

I ccs,zl6
9 Epi"tol*io,vol IV, p. 320
l0 cr. ccs, 197 : Dans t'oratoire, Don Bcco nous donne un magnilique exempre de
docilité à la volonté du seigneur et de tidéliré dynamique a u -missiân 

,"çu" pou.
l'éducation de la jeunesse.
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présenter comme une réali§ation pour aujourd'hui de I'image

originale que fut I'Oratoire.

Prendre I'Oratoire comme critère de référence s'applique aussi

bien au discememen qu'au renouvellement de nos oeuvres'

1. I-e discernemeni. Soumettre à une évaluation constante le,s

actiütés et les oeuwes qui sont les nôtres aujourd'hui pour

mntrôler si et jusqu'à quel point elles sont fidèles à I'orientation

de la mission dê Don Bosco, dans la réponse qu'elles donnent et

dans leur style de présence. Dans notre action, nous devons en

permanence être prês à nous renouveler, et à réajuster nos

*u*o et nos actMtés à la condition des jeunes et aux transfor-

mations culturelles. C'est à cela que nous renvoie le premier

article des Règlements généraux : << Chaque Proünce étudiera la

condition des feunes des milieux poputaires, en tenant compte du

contexte sociai où elle travaille. Elle vérifiera périodiquement si

ses oeuwes et ses actiütés §ont au service des jeunes pauwes >)

(Règl 1).' 
2. i. ,"nou.,"llement. Se placer dans une penpective de

dévetoppement. l* champ d'action est grand, et le- nombre des

jeunes,' immense. [.es nouvelles demandes ont besoin d'une

iépon*" immédiate. Mais plus que la quantité des oeu'r,res, le

critère üse surtout un esprit et un sty'e à sauvegarder' I-es

solutions trouvées ne peuvent pas se réaliser n'importe comment

ni à n'importe quel priL Il nous faut discerner en fonction des

situations bien compàses et avec le courage du coeur. Car il faut

rechercher les moyens concrets et les réalisations pratiques qui

correspondent le ,i"* à la mission salésienne et à son projet

apostolique.ll' 
Rénàver et discemer: deux mots d'ordre dans I'esprit du

Valdocco !

Même si elle n'est pas explicite dans le texte, ce qu'on

retrouve à I'arrière-plan dü critèrè << oratorien », c'est la sollicitude

de Don Bosco pouiles jeunes, « surtout les pauvres, les abandon-

rt cf. ccs,2§
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1és, ceux qui sont en péril >>, cette « prédilection >» dont parlait
l'art.14.

Le êle à promouvoir des initiatives que le Salésien porte en
lui a sa souroe dans I'amour qui le pousse à rechercher res voies,
même les plus inédites pour apporter le salut aux jeunes.

L'Oratoire du Valdocco est Ie symbole de cette recherche
passionnée- Nous pouvons même affirmer que c'est par I'oratoire
que Don Bosm a eu la claire conscience de donnèr sa réponse
totale à I'appel de Dieu, et de réaliser le but de sa üe.

Nous te rendons grâce, Seigneur,
parce que tu nous as donné Don Bosco comme père et Mattre,
et que tu l'as guidé dans l'expérience
de l'Oratoire du Valdocco
pour être un mdèle concret
de notre vie et de notre oction apostoti4te.

Fais que nous nous inspiions de lui,
et le rendions présent dans notre actio4
pourfaire de chacune de nos oeuvres
un authentique « Oratoire » salésie4
o la maison qui accueille, la paroisse qui évangélise,
l'école qui prépare à la vie et la cour de récréation
pour se renconter en amis et vivre dans la joie ».

Par le Christ note Pasteur qui vit et règræ
dans les siècles des siècles.
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ART.41 CRITERES D'INSPIRATION POUR NOS
ACTTVITES ET NOS OEIIVRES

Notre actlon apostolique se r{allse dans une plumllté de folmes que

déterminent d'abord les besolns de ceux dont nous nous occupons.

Nous rendons effec{ive la charlté salüffque du chrlst par I'organl-

sation d'activités et d'oeuvres à but éducatlf et pastoraln attentifs à

r{pondre aux besolns du mllleu de üe et de I'Egllse. senslbles aux

signes des tempg nous avons le soucl, dans un esprit d'lnitiatlve et

d'adaptation constanÇ de les vérifier, de les rrcnouveler et d'en clter de

nouvelles.
L'éducatlon et t'évangéllsation de nombleuxJeuneq surtout p8rml

les plus pauwrq nous lncitent à les reiolndre là où tls sont et à les

rtncontrer dans leur manlèrc de vlvrc, grâce à des types de servlce

adéquats.

Après le modèle fondamental, voici lo critères qui doivent

orienter les actiütés et les oeuvres qui s'en inspirent-
Fidèle à sa mission, c'est toujours avec discernement que Don

Bosco créa et réalisa les oeuwes qu'exigeait la charité. [.oin d'agir

au hasard, il suiüt des points de référence précis qui le guidèrent

dans son action concrète. L'énumération de ses oeuwes dans les

premières C-onstitutions atteste qu'il les développait selon un

programme bien défini.- lt nous est confié aujourd'hui la tâche de développer la

mission salésienne dans la fidélité. Croire qu'il suffirait de repro-

duire sans discernement les initiatives du Fondateur serait une

grave erreur. Il s'agit plutôt d'entrer dans ses vues et dans ses

intentions authentiques, et de üvre dans le style caractéristique du

Sptème preventif.

Mais quels sont concrètement les critères fondamentaux que

nou* pouuôns tirer de la Règle ? L'art- 4l en signale trois pour

que nôs oeuvres et nos actiütés prennent le üsage que leur voulait

Don Bosco:
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1. Nos oeuwes doivent être .. déterminées d'abord par le besoin
de ceux dont nous nous occupons »;
2. Elles doivent être organisées dans un << but éducatif et pasto-
ral >' dans le style salésien;
3- Elles doivent « répondre aux besoins du milieu de vie et de
I'Eglise ".

Attention aux besolns de ceux dont nous nous occupons.

ce premier critère affîrme h prtoriré des penonne.s sur les
structures et sur I'attention aux besoins du milieu de üe.

Plus que les oeuwes, ce sont res personnes qui nous intére-
::nj1 ceux auxquels nous sommes envoyés, avec leurs besoins.
voilà Ia nécessité fondamentale à raqueilé nous avons à répondre.
Nos actiütés et nos oeuwes sont à penser et à repenser dnstam-
ment en fonction de nos destinataires et de leurs besoins. Aucune
oeuwe n'a de valeur absolue en soi. Toute oewre apte à poursui-
we les objectifs de Don Bosco et mnforme à son esprit âoit être
reoonnue valable et adaptée pour nous. Notre action, en effet, est
un service offert aux jeunes des milieux populaires : Ies jeunes sont
nos maîtres,r répétait volontiers Don'Ësco, pour üuhlner le
grand. respect qu'il voulait pour Ie jeune au ràoice de qîi il se
mettait toujours en toute sinérité. L'histoire et le dévelop'pement
de I'oratoire itinérant attestent |attention que Don Bosôportait
à ses destinataires.2

Aujourd'hui, à travers le monde, Ies salésiens se trouvent dans
les_situations les plus disparates, et ils sont appelés à répondre aux
défis que lancent les différents milieux et aux besoins àmenés par
des situations sociales et culturelles toujours nowelles.

Les conditions existentie[es des iamilles, des curtures, du
travail, dss relations sociales, de ra üe religieuse, de la conüüalité
humaine orientent par conséquent notre iervice concret.

1 ct. I,';pi"ol*fo, vot II, 361-362
2 cf. ccs, u9
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Il nous faut donc une grande aptitude à saisir la sensibilité et

les attentes des jeunes, et du doigté pour découvrir leurs besoins

réels et leur offrir la contrepartie des idoles qui les appauwissent

et envoûte leur esprit; il nous faut encore de I'abnégation pour la
promotion humaine et chrétienne de la jeunesse, surtout de celle

qui se trouve en marge de la société et de I'Eglise.

C-e critère appelle les Salésiens à évaluer le fonctionnement de

leurs oeuwes et de leurs actiütés, afin qu'elles soient toujours, en

fait, des présences significatives qui répondent valablement aux

besoins des jeunes, et leur offrent la possibilité de prendre une

part active dans leur éducation et dans leur croissance.

Notre identité pastorale.

l-e, « but édrcatif et pastoral » de I'oeuvre est le second critère'

Comme Salésiens, nous nor§ lançons dans des actiütés et des

oeuwes de tous genres (écoles, paroisses, centres de jeunes, loisirs,

animation culturelle...) pour répondre aux besoins de la jeunesse

et des milieux populaires. Nous donnons une grande importance

à toutes ces aètiütés parce qu'elles contribuent à la promotion

intégrale des gens. Nous devons cependant nous demander si elles

soniorganiséà comme le voulait Don Bosco et si elles atteignent

effectivement I'objectif désiré.

Toute oeuvre et toute actiüté trouve sa justification dans

o l'éducation et dans l'évangélisation de nombreux ieunes n'

L'éducation est notre champ priülégié et notre façon d'évangéli-

ser. D'autre parÇ l'évangélisation est la raison d'être, la motivation

profonde de notre Sdagogie. C.ette identité originelle est la note

qui caractérise le mietrx I'action salésienne. Sans elle, toute
structure manque son but ! chacune de nos oeuv.re§ doit répondre

à notre qualifièation de << missionnaires des jeunes »», de porteurs

de I'Evangile aux jeunes d'aujourd'hui.
cette-idée trouve un écho magnifique dans la disponibilité de

Don Bosco qui se déclarait prêt à n'importe quoi, même à

134



« donner un ooup de chapea^u au diable ,>, pourvu qu'il puisse
sauver les âmqs de ses jeunes.3

L,es termes .. éduquer et évangéliser >> et le binôme << honnête
citoyen et bon chrétien » expriment la richesse de ce critère
inspirateur, sans lequel il n'est pas possible d'envisager une oeuvre
salésienne. Le cGS exprime avec force le caractèrè indispensable
de cette identité quand il affirme que .. le critère prinèipal qui
décidera si une oeuvre doit se poursuiwe ou être fêrmee e.st ra
possibilité ou non d'une authentique action pastorale.a

En relation avec les objectifs éducatifs et pastoraux de notre
action, il est indispensable que notre présence soit communautaire.
L'action d'une communauté éducatrice et évangélisatrice est un
impératif fondamental pour discerner I'opportunité d'une présence
parmi toutes celles qui s'offrent à nous.

Senslbilité aux besoins de I'Eglise.

Le troisième critère demande que les oeuwes répondent aux
besoins du milieu de vie et de I'Eglise. << Sensibles ar»r signes des
temps,... nous avons le souci... de vérifieç de renouveler et de
créer de nowelles » présences salésiennes. Don Bosco était
attentif ar»r besoins de I'Eglise; nous dwons l'être aussi.

L'Eglise est le sujet de la pastorale. Voilà pourquoi une
contribution particulière ne deüent efficace que dans la mesure où
elle se situe dans I'ensemble de I'action de I'Eglise. C'est dans
I'Eglise que les divers charismes et les initiativs pastorales
trouvent leur unité organique. Iæs besoins specifiques de chaque
Eglise sont différents. Ils dépendent de la situation socio-culturé[e
dans laquelle elles üvent, du niveau d'évangélisation du milieu et
des ressources même de I'Eglise. D'autre part, la richesse de notre
charisme permet bien des apports originaux et variés.

3 cf . MB xul, 4r5
4 cGs,39B
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C-ertaines Eglises nous demandent un service catéchétique

sffcialisé; d'auties nous confient l'éducation dans l'école et

lànimation des mouvements de jeunesse; d'autres enoore nous

veulent dans le secteur de la marginalisation; certaines enfin nous

enoouragent à nous occuper des milieux populaires ou sollicitent

notre aiàe pour fonder de nouvelles communautés.
C,ombien de sewices choisir et lesquels ? C-ela ne peut

dépendre uniquement de nos compétences ni de nos goûts

personnels, mâit d'un examen des besoins de I'Eglise et d'une

confrontation avec elle, dans le cadre des engagements d'une

Proünce.
I-e CGS rappelle souvent cette attention à I'Eglise universelle

et à I'Eglise particulière. .< Dans les choix pratiques que doit

opérer chaque proünce et chaque maison, on tiendra compte

prioritairemênt de notre insertion toujours plus ferme.et généreuse

àans I'Eglise locale. Notre « exemption >> est à voir oomme un

service plutôt que oomme un priülège : c'est un moyen de nous

rendre plus diJponibles dans la ligne de notre mission »>'' Don

Bosco à'ailleurs ne pensait pas autrement: il était toujours

disponible pour rencontrer les attentes et les requêtes des

Pasteurs. L'Èglise, en effet, a besoin de toutes sortes de formes et

de canaux pour entrer en dialogue avec tout I'homme et avec tous

les hommes et révéler tout le dessein de salut.

Il est bon de souligner que la contribution pastorale que les

Salésiens sont appelés à oftrir doit répondre au charisme pour

lequel I'Esprit les a suscités dans I'Eglise : dans une pastorale

organique, on ne leur demande pas de faire n'importe quoi dont

te-uesoin se fait sentir, mais d'apporter I'originalité de leur identité
particulière (cf. C,onst 'î8).

c'est un principe d'efficacité, une nonne de participation et un

impératif oe hoeutè de la congrégation, appelée à contribuer à la

mnstruction de I'Eglise en manifestant <( les ressources multiples

de la sagesse de Dieu >».6 D'autre parf la caractéristique particu-

s ccs eas
6 Pc,t
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lière et I'originalité pastorale doivent s'interpréter selon le critère
de I'adaptation aux besoins de chaque Eglise.

I-e Concile Vatican II adresse deux recommandations dans le
même sens. Ia première aux religieux, inütés à maintenir et à
développer leur caractéristique propre : <. Très nombreux sont
dans I'Eglise les Instituts cléricaux ou lai'cs voués aux diverses
oeuwes d'apostolat. Ils sont pourvus de dons différents selon la
grâce qui leur a été donnée : le service en servant, I'enseignement
en enseignant, I'exhortation en exhortant, le don sans calcul, Ia
miséricorde rayonnante de joie... ,r.7 ., Comme Ia üe religieuse
consacrée consacrée at»r oeuvrqs d'apostolat revêt des formes
multiples, il faut que sa rénovation adaptée tienne compte d'une
telle divenité 

".8I-a semnde aux Pasteurs, afîn qu'ils aident les Institus à
garder leur caractère particulier non seulement dans leur üe
comunautaire et leur régime interne, mais aussi et surtout par
rapport à leur mission apostolique spécifique. « Ia fonction dè la
hiérarchie dans I'Eglise étant celle de pasteurs du peuple de
Dieu,... elle est là pour veiller et étendre sa protection iur les
Instituts créés un peu partout en vue de l'édification du C-orps du
Christ, afin que dans la fîdélité à I'esprit de leurs Fondateurs, ils
croissent et fleurissent ,>.e

Si donc on attend des religieux la disponibilité pour les besoins
pastoraux, on demande des Evêques et des pasteurs le discerne-
ment des charismes pour faire place dans la pastorale aux dons
que I'Esprit Saint a suscités pour l'édification de I'Eglise. Le
document << Mutuae Relationes » souligne cette préoccupation :
(< ...en reconnaissant aux instituts et en leur conférant leur
.. mission » typiquement propre...; ou leur confiant, selon les
cirmnstances, des tâches et mandats particuliers >>.10

7 pc,e
E Ib.
e Le, a5
10 Mn, a
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En procédant de la sorte, chaque Proünce prgnd un profil
particulièr : située dans un territoire déterminé, elle incarne d'une

iaçon créative le charisme salésien dans la culture de I'endroit et

dans la réalité de I'Eglise.

Conséquenccs.

L'article adjoint à ces critères inspirateurs quelques consé-

quences qu'il esi bon de souligner, ne fût-ce que de façon succinte.

L'attention portee aux P,er§onne§ et au milieu social, le

dynamisme de Iaction éducative et pastorale, et la réponse

apportee aux besoins de I'Eglise entraînent la nécessité d'accepter

la légitimité du pluralisme.
L'article di1 en effet que notre action apostolique se réalise

.. dans une pluralité de formes >>, et que <. nous avons le souci,

dans un esprit d'initiative et d'adaptation constante, (.-.) de les

renouveler èt d'en créer de nouvelles ». On ne peut d'ailleurs faire

autrement, étant donné la multiplicité des situations qui nous

interpellent.
tvti"* encore, Don Bosco nous apprend à nous ingénier à

trouver sans oqsse des formes nouvelles et inédites, pourvu qu'elles

nous rapprochent de la jeunesse-

De-là, l'rresp,lit d'initiative et d'adaptation corutanfe » qui

caractérise la maison salésienne. C'est essentiel à I'esprit salésien

(const 1g). l-e, zèle ardent et courageux s'exprime par le besoin

à'int"*"nir activement dans le concret et de persévérer avec

I'ouverture d'esprit et I'intelligence nécessaires pour nous adapter

à la üe et à son ÿhme.

Enfin le dernier paragraphe nous incite à rejoindre læieunes,

surtout les plus pauvies, o là où ils sont et à les rencontrer dans leur

manière dà vivre rr. Il s'agit d'un genre de service qu'on pourrait

appeler .. hors des structures >> et qui s'impose du fait.que parfois

làstructures éducatives et pastorales habituelles ne rejoignent pas

un certain nombre de jeunes. Dans le monde d'aujourd'hui, en
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effet, comme au temps de Don Bosco, des jeunes se trowent dans
une situation sociale et psychologique qui les tient à l'écart des
institutions ecclésiales; nous saronj uien qu'il y en a beaucoup,
surtout dans les milieux de misère, qui ignorenl I'Eglise ou n'en
connaissent qu'un üsage déformé !

Il est donc naturel qu'à côté des salésiens qui s'occupent de
l'éd-ucation des jeunes dans les oratoires et dans ies écoles, il y en
ait I'un ou I'autre qui aille rejoindre res jeunes les plus éloignés
« là où ils sont , ei puisse o lâ rencontrer dans leur manière de
üwe, grâce à des §rpes de service adéquats » pour leur <. éduca_
tion et leur évangélisation >>. Dans bien des car, il faudra trouver
de nouvelles formes de présence et d'évangérisation, en vertu de
la souplesse et de la créatiüté pastorare qui àaractérise notre esprit
(cf. Const 19).

Les salésiens, appelés à ces formes de service missionnaire,
dewont toujours se rappeler qu'il est impérieux de üwe en
oommunauté, et de maintenir une communion profonde avec les
mnfrères de leur communauté et de leur proünce, et qu'il est
nécessaire de faire-croître toujours davantage un solidé esprit
évangélique et salésien, dans I'union intime 

"rê b christ Apôtre
et dans I'esprit du .. da mihi animas » de notre père Don Bos_
co.ll

Demondons au Claist, bon pasteur,
d'être toujourc inspirés et guidés
par une authenti4ue charité,
qui se concrétise avant tout
dans l'attenrton prévenante à t'égard dc chacun

Afin que notre activité
soit toujoun une réponse
aux besoins des jeunes aurquels ruMs nous adtessons,
prions.

I I Su-r les " nowelles présences , salésiennes, voir en particr lier CG2t, lilÇlill : lttu
nouvelte prfuæe sal&ianne pou I'borgéliution
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Afrn quc nos (Nuvres

aient constomment comme premier but
insptré aw enseignerilents du Christ
le seruice des jeunes et du peuPle,

prions.

A!în que nous renoncions à tout intérêt penonnel,
et que notre objectif soit touiourc
l'éducation évangélisatrice
quc Don Bosco nous a proposée comme idéal,
pions.

Accorde -nous, Setgneur,

que chacune de nos pensées et de nos actions,
soit toujour's animée
par la chaité du Sauveur,
Iésus Christ, notre Seigneur.
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ART.42 AC]TIVTTES E"T OETIVRES

Nous r{allsons nofi! mlsslon prlnclpalement par des acttvltés et des
oeuvnes où ils nous est posslble de promouvolr I'éducatlon humalne et
chrétienne des jeunes, Gomme I'oratofuc et le centre de jeunes, l'école et
les centrcs professionnels, les foyers et les malsons pour Jeunes en
dlfticulté.

Dans les paroisses et les rtsldences mlsslonnalrcg nous crnH-
buons à la dlfrusion de I'Evangile et à la pnomotlon du peuple, en
collaborant à la pastorale de I'Eg[se particulière avec les richesses
d'une vocatlon spécifique.

Nous olfinns notre servlce pédagoglque et catéchétlque dans le
secteur des Jeunes au moyen de centres spéclallsés.

Dans les maisons de retraltes spir.ltuelles, nous traralllons à Ia
formation chÉtlenne des gmupeg spéclalement des groupes deJeunes.

De plus, nous nous adonnons à toute oeuwe qul a pour but le salut
de la Jeunesse.

[æs trois champs dtactlon.

[.es articles 42 et 43 traitent des trois champs d'action de
notre mission: l'éducatio4 l'évangélisation a la comtrutnication
sæiale. Pour chacun d'eux, ils donnent des exemples d'actiütés et
d'oeuwes significatives qui seront décrites avec leurs caractéristi-
ques dans les Règlements généraux

Il ne s'agit donc pas d'un inventaire de nm réalisations : ce
serait d'ailleurs difficile. I-e regroupement en secteurs des
principales structures existantes fait ressortir leurs traits communs
et leurs caractéristiques. I-e texte n'exclut pas la recherche
éventuelles de structures inédites ni le renouvellement de celles
qui existent, car il faut Ie Iire en fonction de la section tout
entière.
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Pour éüter toute interprétation erronée des deux articles, qui

se présentent d'ailleurs chacun différemment, notons que les

champs d'action de l'éducation, de l'évangélisation et de la

communication sociale ne sont pas des secteurs séparés et

exclusifs. Par exemple, une école est avant tout une institution
éducative, mais rien ne I'empêche d'accorder une part importante

à la communication sociale et plus encore à I'action pastorale. De

même la paroisse, dont le premier objectif est l'évangélisation,

n'est pas rèellement salésienne si elle ne fait rien pour féducation
et la communication sociale. Et pour que I'exemple soit complet.

une maison d'édition, qui travaille essentiellement la communica-

tion sociale, n'atteindràit pas son but pour nous Salésiens, si elle

ne s'orientait pas vers l'éducation et la pastorale. Les-champs

d'action sont elfectivement distincts dans la réalité des faits, car

chaque activité et chaque oeuvTe conserve ses caractéristiques

fond-amentales. On ne peut cependant pas les enfermer chacune

dans un monde à part, mais les considérer plutôt comme des

champs d'action complémentaires et ouverts I'un à I'autre'

Secteur de l'éducation des Jeunes.

L'art.42 se limite aux deux premiers champs d'action' Pour

chacun d'eux il donne très sobrement quelques traits caractéristi-

ques et une liste des principales structures.

Le premier regroupe les oeuwes qu'on peut appeler " d'édu-

carton, et .. de ieunesse »» : << où il nous est possible !e promou-

voir l'éducation humaine et chrétienne des jeunes ,r. C.es oeuwes

essentielles à notre action s'adressent avant tout aux jeunes pour

les éduquer. Il est possible d'y suiwe un programme d'éducation

intégralè conformeâ notre projet pastoral, et toute I'actiüté y est

orientée de préférenoe vers le monde des jeunes.

Les Règiements généraux décrivent largement chacune de ces

oeuwes et leurs caractéri§tiques spécifiques.
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- L'Oratoire et le Centre de jeurus (Règl ll-lZ) sont vus
comme <. un lieu d'éducation » plein << d'élan missionnaire >r.

Organisés comme un service communautaire, ils ont pour objectif
l'évangélisation offerte dans un ensemble varié d'actMtés réciéati-
ves, éducatives et apostoliques.

- L'école salésienne (Règl 13-14) « a pour but de promouvoir
le développement intégral du jeune par I'assimilàtion et la

19lec1ure critique de la culture et par l'éducation de la foi » (Règl
13) Ce prooessus ÿpiquement éducatif est fondé sur de solides
valeurs culturelles et répond aux attentes ds jeunes. La note
populaire donne à l'école salésienne sa phpionomie sociale, mais
en esquisse aussi la perspective culturelle et lbrientation profes-
sionnelle (cf. Régl 14).

- Le foyer et l'intemat (Règl 15) sont un service qui tâche de
construire un milieu de üe original pour permettre au jeune de
faire une expérience de üe. On y respire une atmosphère de
famille qui facilite les relations, promeut Ia responsàbilité et
favorise la conüüalité.

- Les structures au service de la promotion des vocartons
(Règl 16-lT) ont aussi les traits caractéristiques de nos milier»r de
jeunes. Ce sont avant tout des centres où lbn accueille des jeunes
en recherche et où I'on acmmpagne ceur qui se sentent appelés
à un engagement dans I'Eglise.

Toutes ees oeuweq et d'autres qui pourraient figurer, elles
aussi, sur la liste, confîrment que notre congrégation doit s'engager
dans I'animation des jeunes, et souligne sa vocation éducatrice.

Secteur de I'évangélisatlon populaire

Læ second champ d'action regroupe des oeuwes à caractère
strictement << pastoral >» et << populaire »r.
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L'article dit qu'à travers ces oeuwesr « llolls contribuons à la

diffu- sion de I'Evàngile et à la promotion du peuple ". L'évangéli-

sation des milieux populaires et missionnaires est leur caractéristi-

que specifique. [-a note « populaire >, donne à ce secteur un üsage

ainsi 
-qu'un 

stfe de présence. L'attention préférentielle à la

jeunesse reste toujours pour ces oeuvre§ également la marque de

notre vocation spêcifique et notre contribution particulière à la
pastorale de I'Eglise locale.

- Dans ce domaine, on rappelle surtout notre engagement sur

le ptan missionnaire, que les articles 6 et 30 avaient déjà indiqué

drri les priorités apostoliques de la mission salésienne. A la

iumière de I'art. 22 des Règlements sur les « Missions », nous

pouvons cerner un aspect particulier de la présence missionnaire

ialésienne. A notre époque où I'on est toujours moins attentif,

dans le concret de I'exiitence, aux problèmes de l'évolution globale

des pays en développement, il est important d'affirmer la nécessité

de ireer " les conàitions d'un libre chemin de conversion à la foi
dans le respect des valeurs culturelles et religieuses de ces pa)Ë ".
Ce qui souligne que chacune de nos oeuwes missionnaires travaille

à l'évangélisation des milieux populaires-

- Quant avx paroisses, I'art- 26 des Règlements dessine leur

phpionomie salésienne. Elles se distinguent par leur caractère

populaire et leur intérêt pour les jeunes. [rur centre animateur

bf tu *r.unauté salésieàne, qui considère oomme æsentiel à son

projet pastoral I'oratoire-centre de jeune, développe la catéchèse

àt i"nnon"" de I'Evangile à ceux qui sont éloignés de I'Eglise,

veille à intégrer l'évangèlisation et la promotion humaine, favorise

la développement de la vocation de chacun.

L'article mentionne aussi une tâche particulière des

Salésiens : « le seryice pédagoglquz et catéchétique dans le sectetr

des jeunes au moyen dà centres spécialisés ». C'est une contribution
qu"iitié" que le.s salésiens sont appelés à offrir pour assur€r plus

d'efficacitê et de profondeur à la formation et à I'animation des

jeunes grâce à des éducateurs préparés et compétents'
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- Enfin, il souligne Ie service rendu par « les maisoru de
relrai!:s spiiruelles » qui offrent des possibitites oe rencontres, de
récollections, d'exercices spirituels. E[es contribuent fortement à
la croissance spirituelle des groupes, spéciarement des groupes de
jeunes, à l'école de Don Bosco et de sa sainteté.-I-e,'CcàI
souligne explicitement le rôle particulier que ces maisons pewent
remplir (< comme lieux dbrientation des vocations ,r.l

Comme on I'a dit, ce ne sont là que des exemples, mais ils
sont significatifs. [æ champ des actiütés et des oeuvres des
salésiens- reste toujours ouvert à I'inventiüté, pourvu que notre
action rejoigne Ia jeunesse. r"es salésiens, en effei, conclui I'article,
.< s'adonnent à toüe oeuvre qui a pour bw le salut de la jeuncs-
Se ,r.2

Mais pourquoi lqs c-onstitutions oonsacrent-eltes un article au
simple inventaire de nos oeuwes ? Brcewaiment indispensable ?

L'intérêt accordé au ÿpe d'oeuwes, sans être absolu, n'est pas
mince dans la tradition salésienne. Don Bosco, en effet, a toujours
accordé une grande importance à ce que les oeuvres soient
« orsanisées ,r. C'étaient les .. maisons » salésiennes. Ce sont elles
qui répondent le mieux au projet educatif et pastoral salésien et
à la nécessité d'une gestion oommunautaire caractéristique de
notre sptème éducatif. Du reste, I'oeuwe organisée n'est pas une
structure rigide et intangible. son cachet familiar qu'on ràppelle
constamment est un appel permanent à la souplesse dans les
structures.

L'institution d'une oeuwe reste un imperatif du projet; c'est
un peu mettre une maison et une oommunauté à la disposition des
jeunes.

I cf. cG2I, ltl
2 Cf. Corrsiuto IB7S, t,t (F. MOI-IO, p. 73)
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O Père, lout ce que tu as réalisé n'a qu'un seul bttt :
amener les hommes à toL

Rends-nous capables, nous aussi

de pounuivre touioun la fîn suprême du salut

dans l'immense variété de notre présence

au milieu de nos frères.
Que ton Espit nous guide
pour vivre dans chaque situation
le charisme de note Fondateur,
au profît surtout des ieunes Sens pauvres

et des populations les plus nécesstteuses,

dans la charité du Christ,
ton Fils et notre Seigneur.
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ART.43 I"A COMMUNICATION SOCIALE

I ct. IM, l

Nous travalllons dans le secteur de la communlcaüon soc.lale. cest
un champ d'action slgnlflcatrfrr qui rclève des prlorltés apostollques de
la mission salésienne.

Notre Fondateur a pery. ra vareur de cctte écore de masse qur crée
une culture et diftrse des modèles de üg et il s'est engagé dàns des
entreprises apostoliques originales pour la défense et Ie soutien de la foi
du peuple.

A son exemple, nous valorlsons comme dons de Dleu les gandes
possibilltés que la communicatlon sociale nous ofire pour tréducaüon et
I'évangélisation.

Notre troisième champ d'action est la communication sociale,
« un champ d'action significatif qui relève des priorités apostoli-
ques de la mission salésienne ».

Elle n'est pas seulement considérée comme un << ensemble de
moyens »>, mais oomme une réalité mmplexe et dynamique qui
engage toute notre action. ce n'est pas une simple actiüté
particulière ou un secteur déterminé de travail apostôlique, mais
un des grands axes qui nous permet de réariser ra iotalitéïe notre
tâche « d'éducateurs-pasteurs-communicateurs >>.

La cnmmunicatlon soclale auJourdrhul.

Dans une société où la communication sociale invstit et
mobilise dg q!* 9n plus des domaines inexplorés et impréüsibles,
la teneur de I'article prend un ton prophétique. L,a peËpective de
développement n'est plus désormais ra société indusirielle ou
post-industrielle, mais Ia société de la mmmunication qui progresse
à grands pas. << La communication sociale devient'toijours
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davantage une présence éducative de masse, modeleuse des

mentaliiés et créàtrice de culture. A travers elle sont élaborées les

âridences collectives qui sont à la base des nouveaux modèles de

üe et de nouveaux criières de jugement >', affirme le CG2l'r

L'impact qui lui vient de I'utilisation combinée d'instruments

techniquà très raffinés et des formes les plus sophistiquées du

langagé et des images, confère actuellement à la communication

.*IuË un rôle décisif dans la dialectique culturelle, dans la üe
sociale et dans les moeurs.

L'Eglise en a mmpris I'importance et la nécessité absolue pour

commun-iquer le messâge évangélique. .. Dans notre siècle marqué

par les mass media àu moy"ns de communication sociale, la

première annonce, la catéchèse ou I'approfondissement ultérieur

àe la foi, ne peuvent se passer de ces moyens ("')' L Eglise se

sentirait 
"oupàbl" 

devant son Seigneur si elle ne mettait Pa§ en

oeuwe ces puissants moyens que I'intelligence humaine rend

chaque jour plus perfectionnés. c'est par eux 9u'elle " proclame

.u, io ioits " le message dont elle est dépoitaire. Fn eux, elle

trouve une version modèrne et efficace de la chaire. Grâce à eux,

elle réussit à parler aux foules ,r.2

Uexenple du Fondateun

Don Bosco s'est rendu compte de I'immense portée de ce

phénomène pour la masse des jeunes et des gen§' 1 En son temps,

bon Bosco ànsidéra la presse et la diffusion des bons liwes, des

revues, des pièces de théâtre pour la jeunesse, de la musique et du

chant, non ieulement comme un instrument au service d'oeuwes

apostoliques et éducatives spécifiques, mais comme << entreprises

apostoliques originals » ordonnées en elles-mêmes à la réalisation

I cczt, tæ
2 rn, ds

lzl8



de la mission auprès des jeunes que la Diüne proüdence lui avait
confiée ,r.3

Il semble évident que notre Fondateur ait considéré en
pratique Ia communication sociale comme une authentique école
de masse, une école parallèle de grande efficacité. Aujôurd'hui,
nous réécoutons avec un intérêt renowelé ses appels à ce sujet :
« Je vous prie et vous mnjurg de ne pas négliger cette pàrtie
importante de notre mission ,r;4., la presse fut I'une des principa-
les entreprises que la Diüne Proüdence m'a confiée-rr.S ..Je
n'hésite pas à qualifier oe moyen de diün, puisque Dieu Lui-même
s'en est servi pour la régénération de I'homms».6 D'aiileurs, Don
hrT laissa par écrit que la bonne presse 6t << une des fîru
principales de la Congrégation ,'.7

Le texte Ie plus ancien des constitutions en langue italienne
est assez intéressant par I'ampleur des perspectives en ce domaine,

lenan_t compte du caractère proüsoire des moyens d'alors : " (...)[-es c-onfrères salésiens dewont s'appliquer àvec zère à prêcher
des Exercices Spirituels (...), à répandre de bons liwes parmi le
peuple, usant de tous les moyens qu'inspire la charité chiétienne.
Enfin, par la parole et par la plume, ils chercheront à élever une
digue contre I'impiété et I'hérésie, qui travaillent de mile manières
à s'insinuer parmi le peuple et les ignorants. cera se fait à présent
par la publication des I-ectures Catholiques ».8

Notre Père se rendait parfaitement compte du grand powoir
de diffusion et de la capacité infinie de persuasion dÀ mass media,
au point de réclamer I'emploi de « tous les moyens qu'inspire la
charité »» pour promowoir la foi.e

3 cczl, Mg
a epi"aloiqvol IV, p. 321
s iu. p. lts
6 iu. p. lta
7 ia.p.3æ
I Cattiuzioni 1854 I,5 (cf. F. MOTTO, p. 78)
9 Cosit-i-ri 1875, 1,7 (cf. F. MOTTO, p.79)
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Il regardait I'avenir « et il s'est engagé dans des entreprises
apostoliques originales pour la défense et le soutien de la foi du
peuple ".

Uengagement des Saléslens dans la cummunication soclale.

Le rappel de .< son exemple >t que font les constitutions est
pour les Salésiens d'aujourd'hui le motif le plus puissant pour
mntinuer sur la voie tracée par Don Bosco.

Le domaine est vaste; les techniques pour multiplier les

messages se renouvellent sans oesse. I-e courage de notre Fonda-

teur ne doit pas taire défaut chez nous, lui qui a qualifié de .. dons

de Dieu » les grandes possibilités offertes par ce secteur.

Ici le salésien est inüté à penser en termes noweaux, à

imaginer et à réaliser du neuf. Il s'agit de développer notre
engagement par I'utilisation réfléchie et féconde de la communica-

tion sociale comprise oomme un << ensemble d'instruments », et
d'introduire dans I'action éducative et pastorale « le langage total
de la communication >r.

Le salésien est un communicateut qui s'inspbe du « parfait
Communicateur r,to cause exemplaire de toute expression, de

toute image et de toute technique. Il ne considère pas la créatMté
artistique et I'usage des médias oomme de simples moyens

accessoires et occasionnels d'éduquer, mais il est convaincu que oes

actiütés d'expression sont dans leur ensemble un authentique
nouveau mode de communication, un véritable langage qu'il ne

faut pas sous-estimer, surtout pour entrer en dialogue éducatif
avec les générations nouvelles. C'est purquoi il fait également

usage de iout instrument de communication dans les situations où

il se trouve : il utilise avec intelligence et compétence les mass-me-

dia comme le cinéma, la radio-TV locale, etc... et davantage enoore

lo cP, rr
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!l rqo^ plus légers, oomme I'audioüsuel,le théâtre,la musique,
I'exprssion mrporelle, etc...lt

Et c'est précisément << pour sensibilirser ls divers miliets à la
nouveauté du langage et au changement de mentalité », que le
CGZI inüte à programmer et à réaliser directement « des cours
sptématiques de formation à la réception critique des program-
tn€s »» et à I'usage des mass-media " comme moyens ordinaires de
communication éducative rr. 

12

L'article indique que le double but auquel il nous faut tendre
en tant que .. communicateurs >» qualifiés. c'est (< l'éducation et
l'évangélisation ».

Le premier, c'est l'éducation. Le CGS parle, à cet égard, d'une
triple tâche : Ia libération, la coresponsabilité et la Créativité.,3
L'influence de la communication sociale sur les jeunes et les gens
est énorme : ils lisent la presse, écoutent les émissions, remplissent
les salles de cinéma et de théâtre. Mais dans I'avalanche des
messages qu'ils reçoivent chaque jour, les valeurs fondamentales
sont souvent méconnues et même dénigrées. Il nous faut donc
trouver le moyen concret de les aider à se liMrer de tous ces
conditionnements et d'éduquer leur sens critique devant cette
campagne sournoise de persuasion.

Mais c'est insuffisant. Il faut développer chez eux la corespon-
sabilité constructive, c'est-à-dire leur apprendre à réagir acii*,e-
menl Il s'agit dès lors de developper le sens critique, tant
esthétique que moral, chez les jeunes usage§, pour les amener à
un << choix personnel et libre »>.la

Le jeune doit être préparé à la compréhension du langage, à
la lecture critique du message, qui reflète sowent une idéologie ou
une mentalité, et au dialogue par différentes actiütés de confron-

11 sur le salésien r conüna,icareur populoite »,voir le discours de conctusion du Recteur
majeur au CG22l. Docamenrs CG2Z 73.
12 CCZL, 152. Dans la , Ratio, salésienne, t'érude de la æmmunication sæiate esr
intrcduite dans toutes les éupes de la formation initiale (cf. FSDA, passim).
13 ccs, 456458.
14 IM, g
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tation et de discussion. L'éducateur doit encore se proposer de

stimuler I'imagination créatrice dans ce domaine : intervenir à bon

escient po.rr âpporter le contrepoids d'un regard valable sur la

réalité, èt même chercher à I'influencer et à réagir sur elle'

I-e second but est l'évangéltsation.
Toute forme de communication sociale mérite d'être cultivée

pour elle-même parse qu'elle exprime une parole humaine

iattachée à la la Parole de Dieu, Ie Verbe. Mais la communication

sociale peut également être mise au service spécifrque de la

diffusion du message évangélique, « âu service de I'Evangile ",
pur << étendre presqu'à I'infini le champ d'écoute de la Parole de

bi., , et faire- « arriver la Bonne Nouvelle à des millions de

pefSOnneS ,r.15

L'expérience démontre d'ailleurs que I'utilisation des langages

norr""ü se révèle féconde et efficace non seulement sur le plan

strictement éducatif, mais aussi pour animer la liturgie et la

catéchèse, pour former à la prière, et pour aider à üwe la

renoontrc avec le Seigneur dans les Sacrements.

Pour conclure, rappelons ce que le Recteur Majeur affirmait

dans sa lettre circulaire « Les Communications sociales naus

interpellent ». Après en avoir souligné la dimension salésienne, il
écrivait : << I.es C,ommunications sociales sont une nouvelle forme

de présence ,r.16 L'attitude ouverte et courageuse que Don Bosm

avait déjà prise au siècle dernier doit nous y encourager'

" Entràîné par son flair inné pour I'avenir, Don Bosco avait eu

I'intuition de I'importance de plus en plus grande que les C-ommu-

nications sociales prenaient. Il se lança dans ce secteur dès le

début de son apostôlat, et c'est justement à propos de I'imprimerie

qu'il dit : « Dans ces choses-là, Don Bosco veut être à la pointe du

progrà ». Il sut être saintement audacieux 
".17

rs EN, qs

16 ct.rEcs n. 3o2 (l9El), p. ?-9

17 It. p.3z
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Louons le Seigneur
qui pour sauver les hommes de tous les temps
foumit à chaque époque des moyens providintiels
de communiqucr son Evangtle,
et les confie aux mains de ses disciples.

Pour notre Congrégatio4

llîn quVtte sache communiquer le mcssage du salu\
l'qrimer en toutes les langues,
et l'bnplanter dans toutes les cultures,
nous te pions, Seigneur.

Afin que tous cewc qui, avec nous et comme nous,
sont appelés à répandre la foi daru le mande,
sochent retirer des milieux daru lesquels ils viven
les instruments adaptés
pour transmctffe avec eficacité ton Evangile,
et fusionner dans unc harmonieuse unité
la foi et les différentes cultures,
nous te prions, Seigneur.

Accorde, Seigneur, à nous, les fils de Don Boscq
et à tous ceux qui collaborent avec nous dans l,éducartoç
l'audace et l'espit inventif de note Fondatew,
qui nous rende capables d'accueillir et d,utiliser
pour ton Royaume la richesse des moyens dc communication
que notre époque nous fournit,
pour être d'authentiqucs « communicaleun populaires »,
à Ia louange de ta gtoire et pour te saiw au-morAe.
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SECTION IV

LES CORESPONSABLES DE I-A. MISSION

« Celui qui plante et celui qui anose ne font Qu'un, et chacun

recevra ion ialaire à la mesuie de son travail. Car nous sommes les

coopérateurc de Dieu et vous êtes le chomp de Dieu l'édiftce de

Dieu,, (1 Co 3, 8-g).

Dans la communauté de Corinthe, des partis se sont

formés : ,, Moi, j'appartiens à Paul, moi à Apollos, moi à
Céphas, moi au Cniiàt " (1 Cor 1 ,121. Etrangère à la logique de

la croix, la sagesse du monde ne sait pas reconnaftre que si les

ministères sont multiples, la foi n'en est pas moins un don

unique de la part de Dieu en Jésus christ. " vous êtes encore

des hommes charnels, votre conduite n'est-elle pas tout

humaine ? " (1 Cor 3, 34) insiste Paul, qui précise dans les

versets $9le sens et !e rôle des prédicateurs et des maftres, en

un mot des ministres à I'intérieur de I'unique Eglise'

Le centre de tout, c'est Dieu en Jésus christ. Luiseulopère
le salut de I'homme ou, pour le dire en termes évangéliques, la

venue du Royaume. Dans les paraboles, Jésus utilise I'image

du champ pôur désigner I'humanité comme lieu du Royaume

(tvlt 13; mais voir aussi le lien entre le peuple et !a vigne,,ls 5'

àntre le peuple et la plantation, Ez 17,71; les mlnistres sont des

collaboàeürs 1,, synergoî ") : ils sont indispensables à cause

du choix divin, maÉ ils éont aussi au service de ce choix. A ce

niveau, les diverses tâches accomplies dans le champ de Dieu

(ptanter, lrriguer) ont moins d'importance que I'unité. du proiet

àuquel elbJsont subordonnées; la différence se révèlera dans

le s'ens de la responsabitité et ta pureté de coeur avec lesquels

chaque ministre aura accompti sa tâche (1 cor 3, 1G17). Paul

le rappelle avec vivacité : " Vous êtes le champ que Dieu

cultiv'e, l'édifice que Dieu construit ". Et I'avertissement retombe
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sur les ministres, comme pour dire : Dans I'unique champ de
Dieu, vous aurlez des tâches variées, mais rappelez-vous que
ce champ, c'est la communauté dans laquelle-vous travaiflez,
les personnes que vous évangélisez; et n,oubliez surtout pas
que c'est Dieu qui est sa raison d'être et que c'est à lui qu'il
appartient avant tout.

Le texte de Paul n'est pas une simple affirmation de
principe : mais un avertissement sévère basé sur des faits
concrets, des choses réellement arrivées, et qui renvoie au
dernier jugement qui appréciera avec justice la valeur du
service de chacun. Mais c'est davantage encore un appel à
grandir pour atteindre notre maturité spirituelle en reconnaissant
que la diversité des charges ne nous empêche pas d'être tous
égaux devant le Dieu unique qui est !e père deious et agit en
tous.

Les Constitutions concrétisent cet enselgnement de paut
pour la Congrégation et la Famille salésienne. On ne peut
perdre de vue Don Bosco qui unilTait tout dans te " Da mihi
animas », et eui a tant fait pour que ses collaborateurs qui
accomplissent des tâches difiérentes pour le salut des jeunes,
vivent leur unité dans la fraternité.

*t*
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ART.44 MISSIONCOMMUNAUTAIRE

Lc mandat apostollgue que I'Egllse nous confle est assumé et mls

en oeuvre en premler lieu par les communautés pnoünciales et locales,

dont les membres ont des foncüons cumplémentalres, avec des tâches

qul toutes sont importantes. Ils en Prennent conscience : la cohéslon et

la coresponsabiltté fraternelle pennettent d'attelndrc les objectlfs
pastoraux.

I-e provlnclal et le direc{eurr en tant qu'anlmateul§ du dlalogue et

de la partlclpation, guldent le discernement pastoral de Ia communauté,
pour qu'elle avance, unle et fidèlg dans la réallsatlon du projet

apostolique.

La communauté suJet de la mission.

I-e titre choisi pour oette section exprime bien le point de we
de ses articles (Const 44-45). Il s'agit de définir le sujet de la
mission, autrement dit de préciser à qui est confié le mandat

apostolique. La réponse est claire : c'est la communauté.
I-a communauté assume et réalise le mandat apostolique reçu

de I'Eglise. [-a mission salésienne n'est pas confîée à des personnes

particulières qui en portent la responsabilité, mais à un ensemble

de personnes qui en deniennent << coresponsables »-

Chez les Salésiens, il n! a pas de place ni de justification pour

I'indiüdualisme apostolique. Chaque salésien apporte évidemment

ses dons et sa part de responsabilité personnelle dans I'accomplis-

sement de la mission (cf. Const 22). Mais cette tâche personnelle

indispensable prend place dans un engagement communautaire. Ici,

c'est cette dimension oommunautaire qui s'affirme résolument pour
nous : .. en premier lieu »; elle donne son empreinte flondamentale

à notre travail apostolique et à notre style éducatif. Il ne s'agit

donc pas d'un vague esprit de communauté, mais de prendre

clairement conscience que c'est la communauté dans son ensemble

qui assume et réalise en choeur la mission reçue.
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Les titulaires de Ia mission sont donc, sur chaque territoire et
pour chaque oeuvre, les .. 6pln6unautés proünciales et locales >».

I.a* communauté provinciale , a une responsabilité particuliè-
rement importante dans le travail apostolique. Elle constitue en
fait « I'unité institutionnelle salésienne qui correspond re mieux à
telle Eglise locale ».r r

C.omme les Constitutions le diront plus en détail dans Ia suite
(art. 58 et 157), la Proünce ne doit pas se considérer comme une
simple entité administrative, mais comme une <( mmmunion de
communautés locales »» qui ont conscience de porter ensemble la
responsabilité de la mission salésienne dans une région détermi-
née.

C'est ce qui permet d'offrir un service spécifique et déterminé
à I'Eglise particulière, et de révéler ainsi la vanétê des missions
dont peut s'acquiter la Congrégation.

l-a u communauté locale » porte une responsabilité plus
restreinte, définie mncrètement dans le territoire où elle se trouve
pour réaliser ses tâches apostoliques spécifiques.

ll s'ensuit que chaque salésien et chaque oommunauté locale
réalise une actiüté déterminée avec la mnscience dêtre « soridai-
r€ >» d'gns mission commune plus vaste.

Cohéslon et responsabillté.

Dans la communauté responsable de la mission, « les membres
ont des foncttoru complémentaires, avec des tôches qui toutes sont
imponantes ». Ils sont les organes vivants d'un seul corp§. Cette
image, chère à Don Bosco,2 rend très bien I'idée qüe, pour
s'accomplir, la mission suppose des fonctions différentes entre

I ccs, u
2 Voi, à ce sujer la conférence de Don Bsco arx Salésiens tenue le ll man lg6* cf. Mg
lx,572-576.
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elles, mais qu'aucune d'elles n'a de sens si on I'isole des autres et

de I'organisme entier.
Dans la communauté salésienne des confrères, nous trouvons

des tâches, des capacités, des dons et des qualifications variées qui

sont des richesses complémentaires. Tous ont besoin les uns des

autres, car les apports de tous sont importants, même s'ils sont de

nature et de caractères différents.
L'art. 22 affirmait que chacun doit se sentir en corrélation

avec les autres membres de la communauté-

Mais pour << atteindre les objectifs pastoraux >', il ne suffit pas

que les tâches soient bien réparties. Il est plus important enoore

que les membres prennent conscience de leur interdépendance et

qu'ils en acceptént les normes et les conséquences. C'est ce

qu'affirme le texte lorsqu'il parle de ,. cohésion >» et de << corespon-

sabilité ,,.
l-e terme .. mhésion ,, exprime surtout I'unité dans le travail

accompagnée d'un sentiment d'interférence mutuelle.
lâ .. coresponsabilité ,' exprime plutôt Ia mnscience que

chacun a de paitager la responsabilité de ses confrères et d'avoir
à répondre de sa propre tâche, qu'il accomplit avec la préoccupa-

tion de faire corps et de travailler coude à mude-
Læs Constitutions reprendront ces idées au chapitre sur la

oommunauté flraternelle et apostolique (Chap. V), et dans les

articlqs sur I'obéissance oommunautaire et sur le service de

I'autorité (cf. en particulier, Const 66 et l?i).

La directton pastorale.

La seconde partie de I'article se relie étroitement à la
première.

l-aloi de I'action oommunautaire est I'unité des membres dans

la diversité des tâches. Il faut donc un guide dans le discernement

pastoral pour assurer la coordination et garder la bonne orienta-

tion du projet apostolique.
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Qui prévoit-on comme guide dans une communauté d'apôtre.s
coresponsables ? L-a Règle répond : Læ proüncial dans la commu-
nauté proünciale et le Directeur dans la communauté locate.

la coresponsabilité ne demande pas seulement que les
membres attendent ou reçoivent des ordres, mais qu'ils procèdent
ensemble_à I'analyne des situations et à l'étude des options à
prendre. Læs superieurs doivent donc être les << animaÈurs du
dialogue et de Ia participation ».

Nous ne devons pas considérer les supérieurs comme de
simples conducteurs d'oeuwes, mais nous rèndre compte qu'ils
sont appelés à " guider une communauté apostolique » pour qu;elle
reste unie et fidèle dans la mission salésienne s@ifique, sans
laq 'elle il n'est pas possible de réaliser le projet apostorique pensé
par Don Bosco.

Il s'agit là d'un trait central du Supérieur salésien, qui sera

99mplété plus loin dans Ia Règle par d'autres aspects (cf. art. 55,
l2l,.16l, 176). Il est essentiel à celui qui présiàe en qualité de
supérieur salésien et de coordinateur de tà üe rerigieuse de la
communauté, d'être celui qui oriente les engagements éducatifs et
pastoraux. car I'autorité religieuse implique la fonction de guide
pastoral et üce versa. Dans le projet de Don Bosco, c'est le guide
de la communauté salésienne qui est l'éducateur apostoriqüe et
spirituel de l'équipe des éducateurs-pasteurs, qui 

- 
regroupe et

coordonne les efforts de chacun pour üwe dans la fîdéiité, èt qui
entretient I'esprit inspirateur de toute notre action missionnairè.

A propos du Directeur, Ie CG2l affirme qu'il est le « guide
pastoral de la mission salésienne en remplissant le triple serviê de
maître de la Parole, de sanctificateur parle moyen des sacrements,
et de coordinateur de I'actiüté apostolique. Il est le premier
responsable de la mission mnfîée à sa communauté auprà des
jeunes et du peuple, le gardien et le rénovateur oe la tidêrité des
confrères au critère pastoral du « sptème préventif ,, le collabo-
r-ateur de I'Evêque et de son presbyterium pour une pastorale
d'ensemble dans I'Eglise locale ,r.3

3 cczt, sz
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Il s'agit d'un service ecclésial qualifié postulé par la rêalitê
même dJla communauté salésienne, qui trouve dans la mission

qu'elle a reçue de I'Eglise .. son allure concrète >> et sa manière

specifique de üwe (cf. Const 3).

O Père, réveille et développe en nous la conscience

qu'à traven l'Eglise et note Société,

tu nous as conJîé une mission à remplir
dans la communauté locale et provinciale.

Que ton Espit nous aide à nous connaftre,
ù nous comprendre et à nous aider
dans la collaboration muruelle.
Rends-nous heureux d'avoir tant de frères à ttos côtés;

fais que nous soyons solidaires dans nos proiets et nos efforts,

et üsireux de nous regrouper aulour de nos Supérieun,

pour la réalisation de ton dessein d'amoun
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur-
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ART.45 RESPONSABILITES COMMUNES ET COM.
PLEMENTAIRES

Chacun de nous 6t rcsponsable de ma misslon commong ll y
particlpe avec la rlchesse de ses dons et les carac{éristlques larque et
saccrdotale de I'unlque mlsslon saléslenne.

Iæ saléslen c[adJuteur porte dans tous lcs domalnes éducadfs et
pastoraux la valeur propre de son caractère talQue qui le rend, d'une
façon spéclftque, témoin du Royaume de Dieu dani le mondg pmche des
Jeunes et des Éalltés du travail.

Iæ saléslen prêtre ou diac.re apporte au travall @mrnun de
promotion et d'éducatlon de la fol la spéclftclté de son mtnlsêrc, qul le
rend signe du chrlst posteur, particu[èrement par ra prédrcatron de
I'Evangile et Pactlon sacramentelle.

La présencc slgnlficatlve et complémentalrc des saléslens clercs et
lalcs dans la communauté crnstrtue un élément essentrel de sa
physionomle et de sa plénitude apostollque.

L'art. 44 affirmait que I'unique mission, mnfiée à la commu_
nauté, est accomplie par des membres qui « ont des fonctions
complémentaires, avec des tâche.s qui toutes sont importantes ».

C.et art- 45 esquisse les principar»r traits des membres qui
composent la communauté et travaillent pour la même mission.

Il exprime en résumé :

I'unité de la vocatiou
la specificité du salésien coadjuteur (ou .< laique ») et du
salésien prêtre ou diacre (ou « clerc »);
leur complémentarité essentielle.

Uunité de la vocatlon.

Le prêtre ou le diacre et le coadjuteur sont présentés en
premier lieu dans leur parité fondamentale :la vocation salésimne,
dit Ie Règle, est unique. tes deux catégories de mnfrères sont
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appelées « salésien coadiuteu.r >> et << salésien prêtre ». C;e qui est

fondamental et commun en euJ( est d'être ,, salésiens >>, terme qui
préêde avec une valeur substantive, et exprime ainsi l'égalité
substantielle. La manière de üvre cette vocation salésienne
commune, par contre, se précise par la spécification de prêtre et
de madjuteur, qui caractérise la condition de chacun et les tâches

respectives qui en découlent.

I-e début de I'article reprend le thème de I'art. 44 pour
affirmer que chacun est responsable de la mission mmmune et y
participe avec la richesse de ses caractéristiques Propres : I-e terme
.< chacun » est pris ici au sens collectif : le coadjuteur, le prêtre.
C'est une autre façnn de souligner la responsabilité fondamentale
commune à tous, à laquelle se rattache la contribution originale de

chacun des deux profils. I-a consécration religieuse unique, la
mission apostolique identique et la participation à la üe commu-
nautaire justitient l'égalité du salésien coadjuteur et du salésien

prêtre.
En lÿ27,1e Père Rinaldi s'exprimait de la manière suivante :

.. Quand Don Bosco oommença à penser à la fondation d'une
société religieuse. il voulut que tous les membres, Prêtres, clercs et
lai'cs, jouissent des mêmes droits et et des mêmes priülèges... Les
coadjuteun sont... des Salésiens obligés à la même perfection et au

mêml apostolat qui constitue I'essenê de la mission salésienne 'r.l
[æs paroles du Père Rinaldi reflètent celles de Don Bosco qui,
parlant de la C.ongrégation salésienne aux jeunes apprentis,
aflirmait : .< C'est une association de prêtres, de clercs et de laics,

sy'ecialement ds artisans, qui désirent viwe ensemble pour s'aimer
les uns les autres et faire du bien à d'autres... Parmi les membres
de la C.ongrégation, on ne fait pas de distinctions: nous nous

considérons tous frères... ,.2
Les C-onstitutions font donc ressortir I'unité de la vocation

salésienne, mais aussi la nécessité dq deux catégories de membres
pour I'accomplissement de la mission originale de la C,ongrégation-

t lcs n. 4o,?A luillet 1927, p.574
2 ua xn, tst
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" [-es lils de saint Jean Bosco. écrit le pèrc Rical«Ione, ont
besoin de s'épauler, de se comprétcr. de s'unir fratcrncllcmcnt
pour atteindre lcs ohjectifs idcntiqucs de leur mission... Ils ne s«rnt
pas des élémcnts séparés ou divergcnts, mais lcs héritiers. les
instruments, lcs réalisatcurs d'un mêmc programme divin ,.3

. cette co-préscncc indispcnsable dcs laics et dcs clcrcs pour la
mission n'est pas arhitraire, mais tient à la nature mêmË de la
Congrégation.

Le Recteur Majcur, lc Père viganô écrit : .. Nous trouvons.
dans la vocation uni-qr" dc la conglégation. les deux dimcnsions
flondamentales : celle de type " iacèrdotal , et celle de type
" lahue ,,..I1 nc s'agit pas simpremcnt de ter ou ter contrère qLi...
éprouverait une inclination personnellc vcrs un engagcmcnt plus
ou moins ministéricl ou profane; il s'agit dc li àmmunauté
salésicnne dans sa vitalité organique, ou bi"n de la congrégorion
oommc telle. qui a comme composante essentielle oe sa phpiono-
mie un sens particulicr à la fois de ra consécration de l'oidie et oe
la situation lai§uc, quis'intcrpénètrent dans une synthèsc originale
de vic cornmullc ».{

Spécificité des deux prolils.
' I lfr,.i

I :",-1.r...-1,ir1..1 I ,-,L.:.i

L'unité de vocation ne méconnaît cependant pas la spécilicité
des deux profils : le second et rc troisième paragraphe àécrivent
quelqucs traits caractéristiqucs «lc chacun d'cux.-

1. Le solésien coodjuteur

La Règlc présente le salésien coadjuteur en premier lieu dans
sa vocation salésienne originale, cette << géniale iréation du grand

3 ,4C§ n. 93. mai-juin 1939, p. IS0
a E. VlCaNO, La cornposantt: laTEtc clc la cotnnunauté mlésicnnc,,4CS n. 29g (19g0).
p. 16
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coeur de Don Bosco, inspiré par I'Auxiliatrice », oomme le disait'

avec tant de délicatesse, ie BËnheureux Philippe Rinaldi's

Le VIIème Successeur de Don Bosco souligne la haute

signification ecclésiale de cette vocation, en la comparant avec la

vôcation du sacerdoce ministériel : " A I'origine de la différence,

il n'y a pas une négation ou un manque de qualification ecclésiale,-

mair uien un chol différent: le c-oadjuteur a fait le choix d'un

idéal chrétien positif qui n'est pas défini par le sacrement de

I'Ordre, mais qui est constitué par un ensemble de valeurs formant

par elles-mêmes un véritable objectif de haute qualité pour sa

vocation. L'article 37 des Constitutions rénovées souligne I'identité

d'un tel choix en le qualifîant de 'vocationn, en précisant que

celle-ci est en elle-même oconcrète' (avec sa phpionomie propre),

'complète' (sans manques), 'originale' (fruit de la génialité du

Fondïteur), 'porteuse à" t"n*' (farticuHèrement actuelle) "'6
Comme ràlé*i"n, le coadjuteur est avant tout un << éducateul >>,

voué à la promotion intégrale de la jeunesse et des gens du

peuple. Il âccomplit des tâches d'ordre culturel, professionnel,

i*iàt et économique, mais tout autant d'ordre catéchétique,

liturgique et missionnaire; en somme' il æt engagé « dans tous les

aoiaiies éducatifs et pastoraux,>- Puisque, en sa qualité de

religieux, il ne travaillc pas en son nom propre: mais reçoit sa

misiion de I'Eglise, it partitipe profondément au ministère pastoral,

et exprime dé la sorte son sâcerdoce baptismal d'une manière

toute particulière.
Vtàis te Salésien coadjuteur qui travaille ainsi apporte à la

communauté ses caractéristiques propres : les Constitutions

relèvent qu'elles lui viennent précisément de sa condition lai§ue :

« Il y a des choses, affirmait Don Bosco, que-les prêt1aet les

clercs ne Peuvent pas faire : c'est vous qui les ferez" »'' Ce sont

justemenf cefles qüe la condition du religieux « laique » habilite à

faire.

5 lcs n. rl0, Z juillet 19i1,p.574
6 ACS n.2m (1980), p. 1l-12; cI. CG21, 173 sq.

7 uoxvt,gts
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- - ç'o, pourquoi, après avoir souligné sa vocation religieuse
salésienne fondamentale et authentlque avec sa dimànsion
sommunautaire, la Règle mnsidére la forme laique sffcifique sous
laquelle le salésien coadjuteurvit sa vocation religieüse salêsienne.
Le cGzl avait affirmê: «I-a dimension laiQue est la forme
m.1c.rete sous laquelle le salésien coadjuteur üt et agit comme
religieux salésien r,.E Et les C,onstitutions disent dà manière
équivalente : le coadjuteur « porte... la valeur propre de son

9om9tère laîQue »». c'est la raison pour laque[e res conititutions et
Ies Règlements utilisent parfois la dénomination de « salésien
laique » au lieu de I'appellation historique de « Sarésien coadju-
teur »».

Nous pouvons nous demander : en quoi consiste la « valeur
propre »> de son caractère laique, certainement distincte du
caractère laique vécu par les la'r'cs dans le monde ?e

8 co2t, tts
9 Il est urile de se reppeler Ia signification de cerlains termes fréqu€nrment urilisés" Scton
I'acception des documents du magistère (voir en prticulier bunh Gantfun chap. IV er
Apsalicant acuosiuten, le « loic » €st celui que le Bapême a incorporé ,u ih.i"t 

"tconstitué membre du Peuple de Dieu. Il participe à sa manière à la fonaion sacerdotale,
prophétique et royale du christ et ererce pour sa part, dans t'Eglise et dans le monde, ta
mission qui est celle de tout le peuple chrétien (cf. LG 3l). Dans les documents du c-oncite
et dans le code de droit canonique, le laic a une vocation distincte des clercs qui ont été
institués dans I'ordre sacré (cf. LG 3t; cIC, can,?/0'7).L'état religierx est un état qui a des
caractéristiques particulières dans I'Eglise, liées à un charisme de I'Esprit; les dduments
oonciliaires afiirment erpticitement qu'à cet état peurænt accéder les tidèles tanr de
condition cléricale que de condition laique (cf. LG, 43: CIC, can. 5gg).
Dans les documents du magistère, on parle fréquemment des tâches sécutières, comme
§piquement propres aux laics (cf. par ex. LG, 3l : Læ caraaère s&ulier est te caractère
Propre et particulier des l:îcs », [æ terme q *aliq » (et le rerme correspondant
« §culuité ") se réfère arx réatités « séculières ». c.est-àdir€ à toutes les réalités
temporelles, proPres au « siècle » (en parallèle avec tes réalités qui conoernent directement
la fin ullime). En soi, loute I'Eglise, qui est . en marche », a un caractère sécutier propre;
tous ses membres sont par conséquent liés d'une manièrc ou d'une autre aux 

'réatités

séculières. Il est cependant spécifique aux laics d'être plus directement mêlê à c€s rÉâlités
et dÿ incorporer le ferment évangélique par leur proiession.
Il esr bon de fairc une distinction : tandis que &as laics ùt siète gèr€nt er élè{ent
chétiennement les rÉalités sé'culièrcs, et qu'ils agissent au sein de ce" rtatite" eî ererçanr
leurs charges et selon leurs lois propr€s, læ lai:cs t relisenx, (et nous pensons ici au
Salésien coadjuteur) opèrent dans les réalités séculièrrs en vertu de leur consécration même
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Le CGS répond :

- << L€ coadjutèur vit, avec les caractéristiques proPres de la üe
religieuse, sà vocation de laib qui cherche le Règne de Dieu à

travers les choses temporelles qu'il ordonne selon Dieu;

- Il exerce son sacerdoce baptismal, sa fonction cultuelle, prophé-

tique et de témoignage et son service royal en participation réelle

à la mission du Christ dans I'Eglise;

- Il accomplit avec I'intensité qui découle de sa consécration

particulière et par << mandat » de I'Eglise (donc pas indiüduelle-
ment comme simple séculier) la mission d'évangélisation et de

sanctification non-sacramentelle;

- Il accomplit sa tâche caritative avec un plus grand dévouement

au sein d'une C.ongrégation vouée à l'éducation intégrale des

jeunes surtout pauvres;

temporel, non à travers la sécularité à laquelle il a renoncé, mais

à tràvers la tâche très efficace de former des jeunes qui eux-mêmes

animeront chrétiennement le travail et les autres valeurs humai-

nes. ,rl0

Le salésien coadjuteur est appelé à vivre son caractère laiique

selon le charisme salésien et dans le contexte de sa communau-

té.rr [,a réalité laiique n'est pas effaeÉe par la profession religieu-

se, mais elle confère un visage particulier à tous les aspects de la

üe du confrère :sa mission de salésien, sa üe en oommunauté, son

action apostolique, sa pratique des conseils evangéliques' sa prière

et sa üe spirituelle.
Cela donne aussi à la mmmunauté salésienne I'aspect typique

que lui a voulu Don Bosco : nantie de la valeur laique, elle peut

abo.d"r le monde d'une manière plus valable sur le plan apostoli-
que.

et selon l'€sprit du Fondateur çL.ACS n.298, p. Z eq.), Pour leur apporter' en plus de

leur compéience professionnelle, le zèle de la charité de I'Eglise, et offrir un vivant

fémoignaie que . le monde ne peul se transformer et être offert à Dieu en dehors de

I'esprit des Bâtitudes ' (cf. LÇ 31).
lo ccs tag
rr ci. Acs n. æ8 (19s0), p. 32 §q.

t6



L'article ne traite pas directement des différents rôles du
salésien madjuteur, mais il souligne combien sa condition laique
et son expérience, avec son coeur de salésien, le rendent partièu-
lièrement « proche des jeunes et des réalités du tavailr. L;histoire
atteste que dans les oratoires, dans res écoles professionnelles ou
techniques et dans les missions, les coadjut"urr ont exeré un
apostolat fécond et une influence trà efficace !

Tout donne à croire que dans un monde toujours plus
sécularisé oomme le nôtre, la présence du salésien Ëoadiuteur
deviendra toujours plus utile et indispensable.I2

Pourconclure, remarquons que les c-onstitutions tout entières
révèlent la disposition intérieurè qui est à la base de la vocation
caractéristique du coadjuteur : son coeur salésien s'enracine dans
la transcendance, mais il la üt dans les réalités temporelles pour
leur insufller la force de Ia radicarité évangélique. Il peut àlors
évoluer dans les milieux séculiers arec unè mêntalité à la fois
technique et pastorale : c'est une grande richsse pour la oommu-
nauté !

2. Le salésien prêtre ou diacre.

- I-e « salésien prêtre ou dincre » est le signe du christ pasteur,
le sacrement de son ministère oomme Tête de I'Eglise.

- t es prêtres, selon la doctrine du C.oncile, .. exercent, à leur
niveau d'autorité, la fonction du Christ Tête et pasteur r.t3 En
effet, << un sacrement particulier, par t'onction du sainrEsprit, les
marque d'un caractère spécial et les mnfigure ainsi au christ
Prêtre pour. fes rendre capables d'agir au nom du christ Tête en
p€t§ODne ».ta

t2 cf. Acs n. 2!E (19E0), p. 53l.55 : [æ Recteur majcur a«tresse deru appcrs imporrans
ert ee éférant ar.u paroles de père Albera et du père Rinsldi.
l3 Po,6
ra pqz
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Entre le sacerdoce « ministériel » (qui dérive du Sacrement de

I'Ordre) et le sacerdoce << commun " (qui dérive du Sacrement de

Baptême), il y a une complémentarité mutuelle.rs Si I'on enü-
sage la finalité de la üe chrétienne, qui est une Liturgie à la gloire
du Père, Ie sacerdoce commun est le plus important : << Tous les

disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange de

Dieu, doivent s'offrir en üctimes üvantes, saintes, agréables à
Dieu, rendre au Christ leur témoignage sur toute la surface de la
terre, et rendre raison, sur toute requête, de I'espérance qui est en

eux d'une üe éternelle ,.16

Mais si I'on considère I'efficacité du sacrement qui nous

incolpore au sacrifice du Christ, le sacerdoce ministériel joue un

rôle essentiel par le « powoir sacré » dont il est porteur : les

prêtres, en effet, en « participant, à leur niveau de ministère, de

la charge de I'unique Médiateur qui est le Christ, annoncent à tous

la Parole de Dieu. C'est dans le culte ou synæ(e eucharistique que

s'exerce par excellence leur charge sacrée; et cela, en nom et place

du Christ 
".17

En détinitive,le serice du sacerdoce ministériel rend efficace
dans I'Eglise le sacerdoce eommun de tous. Enfin, si les prêtres
exercent de fait un rôle de présidence, ils auront, en conformité
avec la monition de la première lettre de Pierre, à ., ne pas

exereer leur domination sur ceux qui leur sont échus en Partage,
mais en se montrant les modèles du troupeau » (1 P 5, 3); et ils
dernont être .. à la fois « guides et membres >», waiment << pères ,r,

mais aussi <. frères )»; << maîtres " de la foi, mais surtout << condisci-

ples », devant le Christ; <. maîtres de perfection » pour les fîdèles,

mais aussi « témoins »» de leur sanctification personnelle ,,.18

Sur la base de cette doctrine conciliaire, les C.onstitutions

demandent aux salâiens prêtres d'être avant tout pleinement
prêtres.

15 cr. tc, to
16 ib.
r7 LG,?B
r8 u&g
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Rappelons-nous la parole si belle et si pleine de sens que Don
Bosco adressait au ministre Ricasoli qui r'àvait inüté au'palazzo
Pitti à Florence le 12 dêcembre 1866-: « Excellence, sachez que
D9p Boryo est prêtre à I'autel, prêtre au confessionnal, prêtre au
milieu de ses jeunes, et tout oomme il est prêtre à Turin, il est
aussi prêtre à Florence, prêtre dans la maisôn du pauwe, prêtre
dans Ie palais du roi et des ministres ,r.le

-- .c.est un magnifique témoignage de I'identité personnelle et de
I'unité de üe chez Don Bosco. .. Menant ainsi la üe même du Bon
Pasteuç comme dit encore le concile, ils troweront dans I'e:rer-
cice-de la charité pastorale le lien de la perfection sacerdotale qui
ramènera à I'unité leur üe et leur action ,r.æ

Le salésien prêtre se nourrit de la charité pastorale, qui ne
peut venir que du christ Pasteur. c.ette dispositiron fondamèntale
le pousse à rechercher constamment comment, à travers chaque
geste, il peut être un aühentique pasteur avec le cæur même du
Christ. C'est sa tâche primordiale!

Se reportant au décret « Presbyterorum ordinis », le CGS
s'exprime en ces termes : .. I-€ prêtre est I'homme spirituel qui
doit avoir toujours devant les yeux I'image du christ serviteur et
pasteur. son ministère est un service de portée eschatologique,

!9nt les signes üsibles sont, à des titres divers, la prédication de
I'Evangile et les actions sacramentelles. par fonctiôn officielle et
publiquement, il annonce le Christ Saweur de .. ce >» monde,
instaure la communion fraternelle des chrétiens, Ies rassemble dans
le sacrifice du christ et se fait leur guide pour rs conduire au
Père par le Christ dans I'Esprit ».2r

Mais les constitutions soulignent que le salésien prêtre est
appelé à exercer son ministère selon le charisme salésien dans sa
communauté. son modèle est Don Bosco, que pie xI qualifiait
dans I'Enryclique sur le Sacerdoce, à côté deJean-Marie Vianney
et de Joseph Cottolengo, d'.. étoile de première grandeur " et dè

l9 Mrvlll, sy
m po,l4
2l cas, 142
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<( wai géant de la sainteté ». Le salésien prêtre est prêtre selon

I'esprit et les orientations apstoliques qui ont fait de notre
Fondateur le sacrement du Christ pour les jeunes et pour Ie
peuple.

I-e C-oncile lui-même a noté que dans le cadre de I'unique
sacerdoce, on trouve des fonctions différentes : " (.-.) ils forment
(...) un presbyterium unique. Certes, les tâches confiées sont

diverses : il s'agit pourtant d'un ministère sacerdotal unique exercé

pour tous les hommes (...) Finalement, tous üsent le même but :

construire le Corps du Christ; de notre temps surtout, cette tâche

réclame des fonciions multiples et des adaptations nouvelles ,r.2

Il existe donc différentes manières d'exercer I'unique ministère
presbytéral.

I,es tâches qui attendent le salésien prêtre sont multiples:
responsable d'un centre de jeunes, prédicateur et catéchiste,

éducateur-professeur, curé, aumônier, animateur de groupes'

missionnaire, suffrieur de communauté...
Le dénominateur commun est d'accomplir sa propre tâche

ave,c un ooeur sacerdotal, d'annoncer la Parole, de sanctifier et
d'animer la communauté. Le texte suggère oes dispositions et ces

tâches par I'adverbe « particulièrement ».

Le ministère sacerdotal salésien n'6t pas isolé et ne s'er(erce

pas indiüduellemenÇ mais il est vécu en «)mmunion avec des

ôbjectifs pa§toraux qui visent l'éducation chrétienne complète des

jeunes, avec I'aide d'autres apports également indispensables.

I-e, texte souligne cependant une orientation de fond. Parmi

toutes ces tâches, les salésiens prêtres priülégient celles qui

appartiennent à leur ministère, car.. les prêtres ont pour première

fônction d'annoncer I'Evangile de Dieu à tous les hommes 
'>B 

et

sont ministres des Sacrements, en particulier de I'Eucharistie et de

la Pénitence. Donc, I'Evangile, I'autel et le confessionnal restent

les lieux priülégiés du ministère de tout salésien prêtre.

2 Po,B
B Po,4
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C-omplémentarlté æscntlelle.

I-e dernier paragraphe affirme la complémentaité essmtielle
entre le salésien laisue et le salésien prêtrè dans Ia communauté,
pour que celle-ci puisse assumer sa phpionomie apostolique
complète. ce qui veut dire que chez le salésien prètre, nous
retrouvons aussi certains traits qui se révèlent principalement dans
la vocation du coadjuteur et üce versa. Au point què b sacerdoce
ne peut avoir de signiflcation salésienne sans I'apport des confrères
laiQues- 

-D'autre 
part, le caractère religieuxJaique du coadjuteur

n'a pas de consistance s'il ne se réfière pàs intimement au ministère
et au caractère sacerdotal des confrères prêtres : le coadjuteur üt
et travaille avec eux en communion spirituelle et pastoràle.

L'article conclut en disant Qu€ « la présence signifrcative et
complémentaire des salésiens clercs et laics dans la ôommunnuté
corufttue un élément essentiel de sa plrysionomie et de sa plénittüe
apostolique ». c'est une fois de plus affirmer la volonté explicite de

lon Bolm à propos de la .. forme » de la Société salésiènne (cf.

F^,4) : la C-ongrégation salésienne ne serait plus elle-même si
I'une-de ses oomposantes venait à manquer; dani chaque oommu-
nauté proünciale et locale, Ia présence de clercs et de lai'cs est
nécessaire pour qu'elle puisse accomplir intégrarement sa mission.

Les dimensions sacerdotale et laisue s'appellent I'une lautre
et s'associent dans une spiritualité originale dè i'action apostolique.
Ce-rapport réciproque est essentiel pour I'un comme frur I'autre
et la mmmunauté salésienne Mnéficiera tout autant de I'apport
des prêtres que des laiics pour mener à bien Ia mission commune.

A la mnclusion du CGZZ,le Recteur Majeurdisait : << Chaque
confrère, clerc ou lai'c, s'il a véritablement conscience d'êtrenmembre", 

se sent coresponsable du tout, il y apporte le don de soi
et de sa vocation ÿpique. La composante sacerdotale et Ia
composante laique ne sont pas I'addition extrinsèque de deux
dimensions mnfiées chacune à des catégories de conirères en soi
différents qui cheminent parallèlementLt constituent des forces
séparées, mais une communauté qui est le véritable sujet de
I'unique mission salésienne. cela exige pour chaque mnfrèie une
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formation originale de la personnalité; ainsi le ooeur du salésien

prêtre se sent intimement attiré et entraîné dans la dimension

iaique de la communauté, et le coeur du salésien la'rque se sent, de

son côté, intimement attiré et entraîné dans la dimension sacerdo-

tale. C'est la communauté salésienne, en chacun de ses membres,

qui témoigne des sensibilités et réalise des engagements qui sont

simultanément de prêtres et de laics ,.24

C-es mnsidérations expliquent pourquoi les C.onstitutions font
de la .. présence signifîcative et complémentaire », des clercs et des

lai'cs un-« élément essentiel »» pouf la « plénitude apostolique » de

la communauté salésienne. On comprend aussi qu'il soit important
pour la pastorale des vocations de faire connaître par des témoi-

gnugo les deux profils de confrères salésiens, avec Ieurs richesses

ipecinques pour la mission oommune auprès des jeunes et des

milieux populaires.

O Père, tu distribues des dons vaiés
et tu les oientes tous erlsemble ven I'wiquc salü comman.

Fais que dans nos communautés,
les richesses commttnes et les différents dans
quc tu accordes aux confrères clercs et lat4ucs

soient accueillis et valorisés par chaam
pow l'édifuation fraturnclle dz ton Royatune,
surlout paûni de nos ieunes.
Par le Christ notre Seignert

2a COZZ mrumotæ, N; cf. aussi CG21, 194'1%
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Notre esprlt de famiile et re -dynamrsme qur caractérrse notrc
mlsslon rendent particurièrement utiÈ h contrrbution aposto[que des
Jeunes salésiens.

- Ils sont plus proches des génératlons nouvelleg capables dranlma-
tlon et d'enthousrasme et disponibres pour ds sorutioni nouve[es.

- I^o communautÇ en encourageant et en orlentant leur générosit§
les aide dans leur maturation rcligieuse apostolique.

c-et article assigne une fonction particurière ars jeunes
salésiens, clercs et laiics, dans ra mission salésienne. Bien qu'irs
soient enoore en période de formation, ils ont une part importante
dans la responsabilité apostolique. Don Bosco a fait preuie d'ur"
grande capacité de « susciter licoresponsabilité, même de ses prus
jeunes collaborateurs..., de trouver pour chacun un travail en
accord avec son caractère, son intelligènce, sa formation, de façon
que chacun se trouvât à son aise ,r.l

- 
L'exemple de Don Bosco nons renvoie aux deux axes de cet

article: la mntribution apostolique des jeunes confrères et la
disposition de la communauté à Éur égard.

Ia cuntdbutlon valable des Jeuns conftères.

La grande importance que |Egrise aujourdtrui et Don Bosco
hier attachent-à la jeunesse est ind?niable. Elle occupe url pr.."
considérable dans I'existence de chacun et dans Ë devenir de
I'humanité; elle est un bien pour tous ainsi que pou,lrrurunite.

.. I-a jeunesse représente un patrimoine d'e valeurs et de
possibilités pour la personne, pur ia société et pour I'Eglise. t:

ART.46 LES JEUNES SALESIENS

I ccs, es8
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jeunesse est. en tant que tcllc, un trésor « pout ce qu'clle est » ct
.. pout ce qu'ellc donne , : il y a la richessc de son " être 

'> 
et la

fécondité dè son <. don » (...) Etrc jeunc. c'est pouvoir découvrir.

projetcr. choisir. programmcr. prcndrc à son compte «Ics décisions

iécôndcs. Il cst vrai quc tout ccla rclève du " p«rssiblc ,> ct ne sc

réalise pas néccssaircmcnt: mais il s'agit d'unc possibilité objcctivc.

surtout si l'on ticnt compte du surplus d'éncrgic ct «lc vic quivicnt
de I'Homme nouveau. iessuscité àu Baptêmc 

"-2
ces consiclérations valent davantage encorc pour nos jeuncs

confrères ct justilicnt l'importance de lcur présencc dans nos

communautés- Lcurs possibilités toutcs ncuvcs sont dcs promcsscs

de renouvcau et d'avcnir.
Il ne s'agit pas de se hcrccr d'illusions. IIs ont lcurs limites.

c'est certain: mais lcur enthtlusiasmc et leur fraîchcur dc débutants

ont un impact sur la communauté. L'articlc le souligne sans

emballements inutiles.

[æ texte rappelle deux caractéristiques de notre esprit et de

notre mission pàur expliquer I'importancc dc la contribution
apostolique dcs jcuncs salésiens.

La première. c'cst que chaquc communauté doit constituer une

" fomittà )) : tous peuvcnt y apporter quclque chose' Les jeunes

cànfrères amènent leur joic, leur enthousiasme, leur expansivité,

leur spontanéité et leur générosité, et que cc sont eux surt«rut qui

mettent de la vie dans nos communautés et qui lcs aident à se

maintenir dans cet « csprit » qui lcs rend attrayantcs et familiales.

La secondc concerne notre action apostoliquc. I-c salésicn est

dynamique : par Ie fait même qu'ellc s'adresse aux jcuncs, notrc

mission doit nécessairemcnt s'accomplir dans un csprit d'initiative
et un élan toujours neu[. L'art. 10 aflirme d'ailleurs que le centrc

et la synthèse de l'esprit salésien. c'est la " charité pastorale.

,u.qué" par le dynamismc juvénile ". or. les jeuncs c«lnlrèrcs sont

les mieux placés pour entrctcnir ct renforccr le o sÿle ieune " rJe

notre action apostolique.

2 e. vtcnNo.ACG n.314 (te85). p.5-o

174



Les jeunes confrères apportent trois particularités :

1. Ils sont « plus proches des générations nouvelles ». Nous
savons mmbien il est important aujourd'hui, mais diflicile aussi
pour un éducateur de rester au diapason des générations nouvel-
les. une disposition fondamentale indispensabre au salésien, c'est
« la sympathie et la volonté de contact avec les jeunes », pour être
en mesure de comprendre et de partager (C-onst 39).

Par leur aflinité de génération et par leurs goûts de jeunes, les
jeunes mnfrères le réalisent sponianém"ni et presque sans
difficultés. Ils aident ainsi la communauté à garder lé coniact avec
la jeunesse : ils forment pour ainsi dire un pont naturel entre les
éducateurs plus adultes et les jeunes.

2. Ils sont « capables d'animation et d,enthousiasme ». C*la
proüent de la nouveauté de leur première expérience pastorale,
de leur désir de répondre de toutes leurs fôrces à lLppel du
Seigneur, et de la créatiüté propre à leur âge.

3. Ils sont « disponibles pour dcs solutions nouvelles ». I_a
continuité est une bonne chose dans le travail apostolique, mais
pas Ia routine. Le dialogue entre les salésiens anciens èt punes
aide à trouver des solutions adéquates à la fois basées rur i'"*pé-
rience, et ouvertes à la nouveauté.

Il- ne faut pas oublier que notre C.ongrégation a été fondée
avec des jeules, et que les premières génératircns de sarésiens qui
se sont lancés dans les Missions étaient des jeunes!

Uacrcuell de la part de la crnmunautê

la communauté accueille les jeunes mnfrères et les associe
aux responsabilités. Elle doit donc veiller à ne pas laisser se
dissiper ces énergies données par Dieu à la congrégation, et à les
renforcer. II lui faut dà lors seconder leur maturaiion religieuse
et leur croissance apostolique, [x)ur que leur apport précieux ne
tourne pas à rien.
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Pour atteindre ce but, les confrères enoouragent la générosité

des jeunes confrères, les aident à vaincre leun hésitations,

appuient leurs initiatives, même si elles doivent n'avoir qu'un

têmps, accueillent volontiers leurs suggestions et leurs idées

nouvelles, et leur donnent aussi une place dans l'élaboration des

projets et des programmes.
I est tout à fait à propos de rapporter ici un Passage célèbre

de la Règle de saint Benoît : << Si nous avons dit que nous §ommes

tous appelés au Conseil, c'est que c'est souvent à un plus jeune

que le'seigneur révèle la meilleure décision ".3
L,e, style de Don Bosco n'était pas différent. Son biographe

affirme : .. Don Bosco donnait à ses jeunes confrères quelques

directives générales, puis il leur laissait la liberté de chercher les

moyens aJles réaliser; il les habituait à se débrouiller par eux-mê-

mei, mais restait toujours prêt à leur donner le coup de main

nécessaire ,r.a

Si elle doit encourager I'action des jeunes confrères, la

communauté est également appelée à orienter leurs énergies.

L'actiüté apostolique exige certaines attentions et comporte des

risques : I'indiüdualisme qui détache de la communauté, I'actiüsme
quimène à la superficialité, la dispersion qui empêche le renforce-

ment de I'unité intérieure.
L'expérience pastorale de la oommunauté dernait aider à

renforcei le.s conditions favorables et contrebalancer ces risques

par I'exemple, le conseil, et surtout en introduisant le jeune

mnfrère dans le üf d'une action pastorale concertée et profonde.

Il faut donc à tout prix un réel esprit de famille entre les

Salésiens d'âges ditférents. C'est I'occasion de rappeler une

heureuse formule : que les anciens se rappellent que la C,ongréga-

tion ne meurt pas avec eux et que les jeunes n'oublient pas qu'elle

ne commence pas avec eux !

' ned, de iAINT BENOIT, chap. III, « La convmtion des fÈres au consell »

a MBv,3g
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Père, tu places dans la jeunesse
une semence et un signe d'espérance :
bénis nos jeunes confrères,
guideJes dans leun options,
et soutiens-les dans leun diflicultés,
pour qu'ils soient généreux à se donncr,
et que dans leur contact phts direct avec les jeunes générations,
ils soient des médiateun ef!îcaces de l,Evaigile
et sachent susciter parmi nous
un enthousiasme toujoun nouveou,
dans l'esprit et le sÿle de Don Bosco.
Par le Christ notre Seigneur.
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ART.47 A COMMUNAUTE EDUCATTVE ET LES

IAICS ASSOCIES A NOTRE TRAVAIL

Nous réallsons dans nos oeuwes la communauté éducatlve et

pastorale. Elte assocle, dans un climat de famillg Jeunes et adultes,

parents et éducateurs, au polnt de devenlr une expérlence d'Egllsg

r{rdlatrlcu du desseln de Dleu.
Dans cette communautÇ les lalcg assoclé§ à notre travall,

spportent la cnntribution originale de leur expérlence et de leur s§le de

vie.
Nous accuelllons et suscltons leur collaboratlon et nous leur

ofrons la posstbllité de connaltrc et d'approfondlr I'esprlt saléslen et la

pratique du Système Préventlf.
Nous favorisons la qolssance splrttuelle de chacün d'eux et

proposons' à qut y seratt appe§ de partager plus étroltement notre

mlsslon dans la Famllle salésienne.

l ci. cc2r, rüz

r78

La cummunauté &ucatlve et pa§torale.

L'article oommence par déclarer z « Nous réalisoru datu nos

oeuvres la communaulé éùrcative et pastorale ». Celle-ci est

importante pour notre projet éducatif et notre action apostolique,

car elle nous aide à en rejoindre les objectifs.
C'est pourquoi la communauté salésienne ne s'enferme pas

dans le groupe religieux, mais elle élargit sa oommunion en cercles

concentriques toujours plus étendus-

Don Bosco n'a pas utilisé notre terminologie d'aujourd'hui;
mais il a réalisé I'idée de la communauté éducative en s'entourant

de collaborateurs et en encadrant les jeunes dans un milieu

intensément éducatif. La communauté éducative est donc néces-

saire à notre Sptème, car il a besoin d'un milieu de forte partici-

pation et de ràations constructives pour a§socier tout le monde :

èducateurs et jeunes, dans une ,êrn" exffrience dynamique'l



Toute action éducative et pastorale appelle inéütablement une
structure communautaire, pour que tous les apports nécessaires
puissentcor-lverger, que lesrelatiôns puissent s"hàrmoniser et que
tous les intéressés soient parties prenantes.

I-a communauté éducative est, en outre, indispensable à
l'évangélisation. L'effort d'unité, vécu dans I'esprit de I'Evangile.
as! déjà en lui-même un témoignage üvant ai*i qr'.rne forme
efficace d'annonce. une communauæ évangélisée évangélise.2

Enfin, la communauté éducative doit tendre à ttre une
manifestation de I'Eglise, qui est communion. c'est I'idéal qu'elle
doit se fixer mncrètement pour devenir une authentique « expé-
rience d'Eglise ».

c-e n'est donc pas tellement I'organisation des rôls et des
structures (qui ne dôivent pur *unqu"i; qui caractérise la oommu-
nauté éducative, mais son esprit et son aimot de familte. pouvoir
se rencontrer, collaborer de bon coeur, avoir des rapports simples
et spontanés... le tout empreint de bonté familiale. Mais I'objêctit
principal, c'est la communauté de foi, où Dieu se fait présent, se
communique, où il est possible d'annoncer et de tém-oigner, où
l'on fait une authentique expérience d'Eglise comme-lieu de
communion et de participation. car alors les jeunes peuvent faire
I'expérience des valeurs de la communion humaine èt .hréti"nne
avec Dieu et avec les frères.

C'est pourquoi il faut considérer une oommunauté cromme une
réalitê toujours en croissanoe, une réalité qui se forme et qui
progresse.

Qui sont les membres de cette oommunauté en croissance ?
Les constitutions répondent : « jeunes et adaltes, parents et

éducateun », en un mot tous ceux qui sont concernés pâr l'éduca-
tion-- et la pastorale. Ils doivent être impliqués ei se laisser
impliquer, ils doivent participer et collaborer.

Il n'est guère utile de détailler davantage. Les salésiens se
trouvent devant une tâche énorme : pour éduquer, il faut être en

2 cî. cc2t, 62
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nombre et tous sont appelés à donner leur part, chacun à des

niveaux et dans des rôles différenS. Il s'agit d'unir les efforS pour

réaliser Ie projet commun en faveur de la jeunesse.

Pour réaliser cette tâche, il faut ne pas perdre de vue

I'inspiration qui donne toute sa cohérence au projet, et veiller à ce

que les plans et les actiütés concrètes cadrent bien avec elle.3 Il
fàut dévèbpper la conscience de la mission commune et reconnaî-

tre la coresponsabilité de tous ceux qui participent au projet de

I'oeuwe, en partageant les expériences et en encourageant chacun

à collaborer selon-ses compétences et ses possibilités personnelles-

Lcs laics.

« Les loùcs assæiés à notre travail » constituent une force

précieuse et indispensable dans la üe de la communauté éducative

èt pastorale. L'article en parle spécifiquement et souligne leur

contribution originale.
De nombreuses raisons nous poussent à considérer avec

attention leur présence : leur nombre considérable, dans les

æuwes éducatives oomme dans les oewres pastorales; leur

com@tence professionnelle et leur disponibilité à mllaborer pour

transmettre le message éducatif.
L'Eglise en ajoute enoore une. Le C-oncile vatican II présente

une docirine spirituelle et pastorale trà riche à.propos des lai'cs.

C.eux-ci constifuent la base- du peuple de Dieu.a Ils sont aPpel&

au ministère prophétique, sacerdotal et royal, et à I'exercer par

I'animation chrétienne de I'ordre temporel. Le décret « Apostoli-
cam actuositatem » déclare que la participation active et responsa-

3 cf. cc2r, æ
4 Notons que dans I'usage couranf (du moins dang cettains milieru)' le teme ' lalc D [Eut
noir deu signitications. Nous utiliserons le mot c laic » dang I'acception conciliaire de

« membre Ari peupte de Dieu '. Voir à ce suiet la lettre du Recteur majeur sur " La

promation ùt laic dots la Fonille sal&iquc », datsACG n. 317 (1986)

180



ble à la mission de I'Eglise leur revient et æt indispensable;s le
décret .. Ad gentes » proclame I'importance et même I'absolue
nécessité des laics dans I'actiüté missionnaire de I'Eglise;6 la
constitution << Gaudium et spes » situe I'engagement ies lai'cs
oomme un moment important et décisif dans le rapport de I'Eglise
avec le monde contemporain. sans leur présencè en effet, lqs
nombreux milieux séculiers ne pourraient pas bénéficier du
témoignage et de I'action chrétienne. Le Magistère de I'Eglise a
donné d'abondantes précisions sur re rôre du lai'c, en partlculier
dans les oeuwes éducatives.T

ces indications autorisées ont contribué à tracer le profil du
laib et à reconnaître sa fonction spécifique.

Nos c-onstitutions ne se proposent certes pas de résumer ici
la doctrine mnciliaire sur le iai'c, mais e[à veulent établir
clairement"que sa présence dans I'oeuvre salésienne n'est pas
accessoire.E Il est présent parce que notre Famille en a un besoin
essentiel : Don Bosco nous a transmis la néce.çsité << d'unir les
forces des bons pour s'aider mutuellement en faisant le bien ,.e
Le lai'c a donc une place active dans la @mmunauté éducative et
pastorale salésienne et y occupe un rôte sÉcifique pour cette
« contribution ortginale » qu'il est seul à powoir-apporter. son
expérience, sa comfftence professionnellè et la fonàule de üe
gy _il représente constituent une richesse irremplaçable dans
l'éducation et dans la pastorale. son image prace bsleuïes devant
une-gamme plus complète de modèles de üe chrétienne, permet
un dialogue plus large et mieux adapté aux probrèmes de laiamille
et de la profession, offre aux salésiens plus de latitude pour se

5 c.fu1,2-3; cf. aussi LÇ 3l
6 cr.AG,4l
7 voir te docum ent « Le loic tâtpin de la foi dots t &oh», congrégarion pour l,éducation
catholique, Rome l!}8Z
t 

Læ Recteur -ajeur écrit : « Le fait qu'il se trouve des taics er mission æec nous et nous
avec eu( ne représente pas seulement te total des effectifs des deux groupes. It signilie
encore moins une suppléance fatale pour compenser n(§ pertes ou næ absences " (ecc
n. 317, 1986, p. 14; cf. aussi CG2I, 66).
9 DOX BOSCO, Rqlenoÿ dæ Coopérareun g,l$is,,s 1876,1
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c(lnsacrer à leur domaine spécifîque d'animation et exerce une

fonction éducative propre, différente de la nôtre, mais en accord

avec elle.

Ici, les C-onstitutions se réfèrent avant tout aux lai'cs qui

participent pleinement à la mission de la Famille salésienne, mais

àtto rè rapportent aussi à tous les laics qui, sans appartenir à la

Famille ruié*i"nn", travaillent avec nou§ à la réalisation du Projet.
Les laics peuvent être des collaborateurs excellents et nécessaires

et s'intègrer efficacement à notre oeuwe éducative, pastorale et

évangéliiatrice. Dans le travail oommun. chacun garde son identité

au Ènéfice de I'action éducative et pastorale. Mais il est indispen-

sable d'entretenir la communion mutuelle dont chacun ne Peut
que profiter. Comme l'écrit le Recteur majeur, 

_.. 
il sera-nécessaire,

éüdèmment, de tisser des liens entre I-ai'cs et Consacrés pour que

s'établisse entre eux une véritable communion ecclésiale fondée

sur le Christ, mue par son Esprit, nourrie des conüctions de la foi,

forte d'un témoignage mutuel et d'un engagement concret et

effectif. Il s'agira en somme de communier en profondeur dans

une même spiîtualité apostolique rr.r0

Iæ Éle anlmateur des Saléslens.

Le projet apostolique est confié à la communauté salésienne.

Il revient donè aux §arcsiens d'animer toute§ les forces qui

collaborent, dans leur ensemble autant qu'en chacun de ses

membres. L'art. 5 des Règlements généraux définit explicitement

la communauté religieuse salésienne comme le « noyau anima-

teur, de la communauté éducative.
Læs C-onstitutiorrs sffæifient trois tâches d'animation: impli-

quer tous les collaborâteurs, les former et leur proposer la
vocation salésienne.

r0 ,q,Cc n.317 (1986), P.14
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salésien est appelé à I'accueillir positivement, en esprit de famille,
pour sa contribution à notre projet éducatif. Mais cela ne suflit
pas. [.e lai'c ne se sentira waiment accueilli et intégré au groupe
que dans Ia mesure où il pourra participer. Il faut doné aussi
susciter sa collaboration. Aujourd'hui d'ailrèurs, Ia participation est
nécessaire dans toutes les associations. Elre r.rppore qu'il soit
impliqué dans la mise au point des programmes et dàns leur
évaluation. I-e salésien doit donc proposer, en vrre de susciter un
accord profond et d'élargir les possibilités de participation active.

. , l-a participation n'est pas une simple question de nombre
d'adhérents. Il faut un cadre de référence commun, constamment

1is au point, et des objectifs partagés. Sans quoi apparaissent
bientôt des tensions et des mnflits. c'est Ia raisôn de-rà seconde
recommandation: donner la possibilité de connaître Ie sptème
prwentif et favoriser la croissance spirituelle de chacun.

L'esprit salésien et le Sptème préventif sont les pivots du
oonsensus éducatif et pastoral. on ne Fut penser à une interven-
tion efficace sans un sptème commun de réfèrences varabres et de
valeurs à proposer atu jeunes. Læ système préventif exige lunité
d'action et de projets; c'est I'esprit salésien qui creera la ônmrde
et I'union.

- Le dernier paragraphe élargit le souci de la formation au
plan de la vocation. Nos lai'cs ne sont pas simplement des éduca-
teurs qui travaillent avec nous, mais des chrétiens qui ont besoin
de renforcer toujours leur foi, et d'entretenir et d'affiner reur
vocation. comme salésiens et porteurs d'un charisme qui veut
faire grandir chacun jusqu'à sa pleine maturité dans re christ, nous
éprourrons la responsabilité de partager les richesses de notre
charisme en premier lieu avec ceux qui participent à notre travail
éducatif et pastoral : ls laics ont le droit d'atiendre de nous des
enoouragements et des exemples de sainteté.

La Règle souligne en particulier I'aboutissement logique du
cheminement que les collaborateurs laibs accomprissent-avec res
Salésiens : <( partager plus étroitement notre mission ,> et I'esprit
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de Don Bosco .< dans la Famille salésienne ». si ls lai'cs se

trowent accueillis dans une ambiance familiale, s'ils sont formés

aux valeurs du sptème préventif et de I'esprit salésien, §'ils se

sentent impliqués dans les grands proiets de l'éducation et de

l'évangélisation Aes jeunes, ilât naturel qu'ils acceptent volontiers

defairé partie des Àssociations de lal'cs, que Don Bosco lui-même

u *nç,rà pour unir tous ceux qui désirent partager sa mission'

Rqste-aux Salâsiens la responsabilité de favoriser ce cheminement

et de proposer la vocation salésienne-Ir

Dieu notre Père,

susci.te en nos communautés
des laics chrétiens, compétents et généreur-

Que ton Espit les iræpire et les guide

dans la tâche d'éùtquer les ieunes avec nous

et dc faire avancer ton Règne dans leur coeut

Aidc les parents à prendre pleinement conscience

de leur iesponsabitile de premien éducateurs dc leur fils'

Que la foi et la charité inspbent nos relations,

afin quc nous puissioru réaliser ercemble

une véitable upéience d'Eglise.

Par lésus Christ notre Seigneur.

It e p-p* de la signitication de I'Association des C-ooffrateurs salésiens pour les laics

qui sont in mission avec nou§' voit ACG n. 317 (1986)' p' 19-21'
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ART. 4t SOLIDAIRES DE IiEGLISE PARTICI]LIERE

LfEgllse partlcullère est le lleu où la oommunauté vlt et orprlme
son engagement apostollque. Nous nous lnsélons dans so pastorale dont
l'évêque est le prcmier responsablel et à laquelle les dlrccttves des
conférences éplscopales donnent des prlnclpes d'actlon à plus vaste
6chelle.

Nous lul offrons la conHbutlon de I'oelrvre et de Ia pédagogle
saléslenne et nous en nssevons orlentatlon et soutlen.

En vue d'établlr des llens plus organlques, nous partsgeons nos
lnltlatlves avec des grcupqs de la Famllle saléslenne et avcc d'autres
lnstltuts rellgleux.

Nous sommes prêts à cooffrer avec les organlsmes c{rllls dréduca-
tion et de promotlon soclale.

I ct. crc, can. 678. I

Dans I'Egllse.

Les art. 6, 31 et 44 ont déjà souligné notre participation à la
mission de I'Eglise. C-et article sScifie la place de notre service
apostolique dans I'Eglise particulière.

L'affirmation initiale souligne la richesse théologique du
thème. L'Exhortation apostolique « Evangelii nuntiandi » décla-
rait : << C'est ainsi que le Seigneur a voulu son Eglise : universelle,
grand arbre dont les branches abritent ls oiseaux du ciel, filet qui
recueille toutes sortes de poissons, troupeau qu'trn seul pasteur fait
paître. Eglise universelle sans bornes ni frontières... ,r.l * Néan-
moins, cette Eglise universelle s'incarne de fait dans les Eglises
particulièræ constituées, elles, de telle ou telle portion d'humanité
concrète, parlant telle langue, tributaire d'un héritage culturel,

I EN,6l

185



d'une vision du monde, d'un passé historique, d'un substrat humain

déterminé,,.2
Dans cette perspective, I'article affirme que la communauté

salésienne üt et èxprime son engagement apostolique dans I'Eglise

particulière. II fait àinsi écho au document << Mutuae relationes » :

.. L'Egli*e particulière constitue I'espace historique où une

vocation s'exprime dans la réalité et réalise §on engagement

apostolique; ô'est là, en effet, au sein d'une culture déterminée,

qu'est annoné I'Evangile et qu'il est accueilli ».3

Notre vocation de religieux salésiens garde toujours un

caractère universel. Du reste, " Evangelii nuntiandi » ajoute :

« Mais cet enrichissement exige que les Eglises particulières

gardent leur ouverture profonde à I'Eglise universelle. Il est bien

iemarquable, du reste, que les chrétiens les plus simples, -lT 
pt"

fidèles à I'Evangile, tes plus ouverts au véritable sens de I'Eglise,

ont une sensibilité toutè spontanée à l'égard de cette dimension

universelle. ,'a

.. Mais par ailleurs, I'Eglise << toto orbe diffusa » deüendrait
une abstraciion si elle ne prenait pas corps et üe précisément à

travers les Eglises particulières. Seule une attention permanente

aux deux pôles de fEglise nous pennettra de percevoir la richesse

de ce rapport entre Ëglise univèrselle et Eglise particulière ».s

A la lumière de ces considérations, nor§ acceptons de nous

référer à I'Evêque comme au premier responsable, et d'orienter

notre action apostolique selon les directives des c-onférences

épiscopales. En effet, " les évêques sont, chacun pour sa part le
principe et le fondement de I'unité dans leurs Eglises part_iculiè-

io , èt1gs*i sont formées à I'image de I'Eglise universelle.6 C'est

pourquoi le concile Vatican II recommande aux religieux " de

p."nd." une part plus large au ministère du salut des hommes; ils

2 EN,6z
3 un,æ
4 EN,u
s en, ez
6 LG,z3
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le feront toutefois dans le respect du caractère de leur institut er
conformément à leurs constitutions ».7

Les constitutions concrétisent ces exhortations conciliaires par
deux directives pour nous Salésiens :

1. Pour être fidèles à notre charisme, « nous offrons la
contribution de I'oeuvre et dc la salésienne r.-Il s,agit
donc 

_de 
ngtrl apport à I'Eglise partiéuiière : I'action pastorale

specifique de Don Bosco et son S1,stème préventif.
2. Pour être associés à I'Eglise, « nou.s en recevons oientation

et soutien r>. Il nous faut accueillir les orientations des pasteurs
pour rester dans la ligne de la pastorale d'ensemble et recevoir le
soutien de toute I'Eglise dans notre travail.

7 co,gs
8 DON BoSCo, Règlanou dæ cooftuan vl§ios tÿt6,v,z

En cnmmunlon avec les gmupes de la Famille salésienne et les
dilférrnts Instituts religleux.

la cohérence de notre service pastoral au sein de I'Fglise
particulière requiert un lien organique à la fois avec la ramilte
salésienne et avec I'ensemble des Instituts religieux

- Irs différents goupes de la Famille salésienne sont oomme
nous au service des Eglises particulières. Voici, par exemple, ce
que Don Bosco écrivait pour les Coopérateurs : << L'Association
se rec,ommande humblement à la protection et à la bienveillance
du Souverain Pontife, des Evêques, des Cur6, desquels elle
dépendra absolument en tout ce qui a rapport à la religion. ,8

Le charisme de Don Bosco mnstitue une unité eiil doit se
présenter comme tel dans I'Eglise : sa manifestation visible est la
Famille salésienne, dont I'unité devra apparaître toujours davan-
tage dansl'Eglise. Il est donc important que les différènts groupss
soient unis et coordonnés entre eux pour assurer à r'E[lise un
servicesalâien plus marqué et plus efficace. L'articre 5l'avait déjà
suggéré.
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- Quant au lien avec les autres Inst'uuts de vie religietne, c'æt
la loi même de I'Eglise qui en trace la route : Elle consiste à

partager, gfâce aux oiganismes préws pour cela, certaines actiüté§

L.ri'un"î pour I'accioissemeni de la üe religieuse dans.l'Eglise.e

Pour nous, è'est aussi un précieux héritage que nous a laissé notre

Fondateur, toujours atténtif à tous les charismes que I'Esprit

suscite pour le bien de son Eglise (cf. C-onst 13).

Ici, la c-ongrégation entend adopter explicitement la doctrine

de Vatican II zur la grandeur mptique de I'Eglise particulière et

sur sa réalité pastorale, et elle en indique de façon concrète les

mnséquences pratiques.
Tôut projèt et toute organisation pastorale se situe à deux

niveaux :

le diocèse, car I'unité de I'Eglise se fonde sur I'Evêque;

la nation ou la région qui regroupe des diocèse§ qui ont des

affînités socio+ulturelles et des traditions sommunes d'ordre

linguistique, théologique, spirituel : les C-onférences épiscopa-

les en sont I'organisme le plus qualifié qui exprime la sollici-

tude pastorale commune pour une population nationale (ou

régionale supradiocésaine).

Sur le terrltoirc.

I: collaboration, fondée sur la sage§se et I'humilité, est une

loi fondamentale de I'action pastorale.
Nous n'avons pas la prétention d'être les seuls à pouvoir

résoudre les problèmes de la jeunesse, ni la naïveté d'isoler ces

problèmes de tous les autres. Nous savons qu'il y a autour de nous

ào puoonns, des organismes et des mouvements intéressés

oomme nous à la promôtion intégrale des jeunes. Dans I'article,

I'horizon de la coot'ration s'élargit donc encore. Chaque oommu-

9 Voir ce que le C.oncile dit des « Conférences , des Supérieurs majeurs dans PC 23- Voir

aussi MR, ,18. 61.
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nauté salésienne considère comme un derroir apostolique de
collaborer avec toutes les forces vives de la société.

L'art- 57 dira : .. [a communauté salésienne (...) est attentive
au contexte culturel dans lequel se déploie son action apostolique.
solidaire du groupe humain où elle üt, eue entretient de bonnes
relations avec tous ". Si nous juxtaposons cette note à notre article
qui nous dit de coopérer avec les ôrganismes ciüls d'éducation et
de promotion sociale, il apparaîtra quela commurututé apostolique
doit se grelfer sur la vie du teritoire, et coilaborer avec lâ organis-,o :-t l-es forces qui travaillent à son développement. Efe est
appelée à ouwir ses portes et à accepter les consequenoes de cette
démarche : son action ne dewa pas se déployer 

"n 
,^" clos, mais

participer à la üe de la mmmunauté humaine, en donnant et en
recevant.

I,esorganismes ciüls d'éducation et de promotion sociale sont
tout indiqués pour leur offrir notre coopérâtion au service d'une
politique en faveur des jeunes et des milièux populaires. AucGZZ,
dans sa relation sur létat de la congrégation,-le Recteur majeur
afïirmait : << c.e n'est pas de I'humilitè que de n'avoir aucun poids
au plan national et international dans les problèmes des leu-
nes ,r.10

Père, en vertu de la mission apostoli4ue,
ru implantes chacune de nos commanautés
dans une Eglise particutière;
accorde-nous de travailler avec générosité et loyauté
à sa croissance, sous la condaite de l,Evêque,-
et en collaboration avec les autres forces cle l,Eglise.
Donnc-nous la grâce de la fot et l,ardeur de la charité,
le ütachement de naus-mêmes et le zèle pour ta Volonté.

l0 coz2 RaM ln}-1-9l3.n.337. sur l'implantation de ta communauré salésienne dans Ie
terriloire, voir l'opuscule « Comunità salesiana ncl tqritorio » du Dicastère de ta pastorale
desjeunes, Rome,1886.
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Fais que nous ayons le discemement du vrai et du bien,

pouràoopérer avec les divenes communautés humaines

à l'éducation et à la promotion de la ieunesse.
Rends-nous surtout généreur
daru la communion avec les groupes de notre Famille

afîn que de loutes les façons possibles

et dans toutes les directions,
nous contibuions à construire dans l'unité
l'Eglise, Corps mystique de ton Fils,

quî vit et règre avec toi darc les siècles des siècles'
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CHAPITRE V

EN COMMUNAUTES FRATERNELLES ET
APOSTOLTQUES

« Que l'amour soit sincère... eue l,amour ftatemel vous lie
d'une .mutuelle ffiction; ivalisez d'estime ràciproque..- Soyez
solidaires de vos frères dans le besoi4 excrcez l;hospitolité avec
empressement... Soyez bien d'occord entre vous » (Rm 12, g. 10. i13.
16)

L'étendue de cette citation invite à méditer sur tout le chap.
12 de la Lettre aux Romains, très riche en motifs théologiques
et pastoraux pour une vie de communauté saine et robuste.
Mais rappelons tout d'abord le contexte général de Rm 12-15 :

c'est la grande parénèse paulinienne pleine d'impératifs quifont
suite aux indicatifs de l'exposé sur la grâce des chapitres
précédents de la Lettre. C'est t'amour (àgapè) répandü par
I'Esprit-Saint dans le coeur des rachetés 

-(Rm 
S) qui fonde,

inspire et justifie la vie nouvelle des chrétiens, entie eux, dans
leurs divers milieux de vie et vis-à-vis des autorités politiques
(chap- 13). on n'oubliera jamais les raisons plus que natureiles,
enracinées dans la foi, pour üwe dignemeni les résponsabilités
éthiques de cette foi.

Le chap. 12 en particulier - ainsi que d'autres passages de
Rm 1&15, et d'autres extraits du NT (const st èite expticite-
ment Col 3, 12-13) - commonce avec un " leitmotiv, d'une
valeur extraordinaire : üvre les relations de charité et de service
réciproque, avec la conscience et la volonté d'offrir à Dieu un
sacrifice vivant, saint et agréable (Rm 12, 1-2). D'où I'intention
et aussi le courage de ne pas opposer les divers charismes,
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mais de les meüre en commun (12, 3€), de vivre dans un

amour réciproque, (( sârls feintes ", authentique et vrai (v.9),

chargé de fraternité (,, philadelphia ") quise traduit en affection

et en estime réciproque (v.10). La réalité concrète requiert
souvent de la solidarité envers les frères (= les saints) dans le
besoin, en particulier envers ceux quisont en voyage apostoli-
que (missiànnaire) et qui ont donc besoin d'une hospitalité
généreuse (v.13); mais I'amour exige de partager en profon-

àeur, d'avoir des attentions délicates, de porter les ioies et les
peines les uns des autres, et de mortffier aussi les mowements
d'égo[sme et d'orgueil (w. 1S16)'

ll estfrappant de constater comment les grands axiomes de

I'amour évangélique sont cpncrets et correspondent aux

exigences humaines de toute vie commune. A la suite de Don

Boéco, les Constitutions salésiennes explicitent ce réalisme de

I'amour chrétien, dans lequeltous les détails ont de !'importan-

ce, vu que !'amour donne une valeur à tout.

**t

« Wwe et tavailler ensemble est Pour nous salésims-.- une voie

stre pour réaliser noçe væation ».1* projet apostolique salésien

est un projet oommunautaire: notre üe évangélique se déploie

dans une oommunauté fraternelle et la mission est confiée en

premier lieu à la communauté (cf. Const 2.3.24- 44). C-e chap' V
de la seconde partie décrit précisément la dimension communau-

taire de notre üe et de notre mission.
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1. De Don Bosco à auJourd'hul.

I-a partie qui traite de la communion fraternelle et apostolique
dans les premières constitutions écrites par notre Fonàateur, est
assez réduite et fragmentaire, même si I'expérience de üe,
communautaire était üvante et riche.

Dans le projet de 1858, il n'y a que le premier article du
chap. II sur << la forme de la Congrégation » qui décrit la commu-
nauté fraternelle, mais en des termes qui restent profondément
gravés dans le coeur de chaque salésien, et sont refrésentatifs de
I'esprit voulu par notre Fondateur : << Tous les confières vivent en
commun, n'ayant d'autre lien d'union que celui de la charité
fraternelle et des voeu( simples, qui les unit de façon à former un
seul coeur et une seule âme pour aimer et servir Dieu ,.1 [,es
implications spirituelles et pratiques de la communion fraternelle
étaient ensuite illustrées dans diftérentes parties des constitutions
(forme de la Société, obéissance, pauweté, pratiques de piété...).

Mais en fondant sa Société, Don Bosco a nettement souligné
que Ia fraternité vécue dans les communautés est un impéràtif
essentiel : de nombreu( passages de ses discours et de ses éclis en
témoignent. On peut rappeler en particulier la mnférence du 11
mars 1869. Don Bosco utilise I'image paulinienne du .. Corps ,,
formé de nombreux membres cmrdonnés entre eux et subordon-
nés à la tête, pour exalter la valeur de la fraternité en expliquant
ce que signifie pour lui « habitare in unum locur4 in urutm
spiritur4 in unum agendi frnem » (habiter la même maison, en
unité d'esprit, en quête du même but).2

Jusqu'au CG19, le développement des Constitutions sur la
communauté fraternelle et apostolique ne subit pas de modifica-
tions ni de variations substantielles.

[.e texte rénové par le CGS, qui a demandé la participation de
toute Ia C-ongrégation, comportait un chapitre entier consacré à
<< I-a communauté fraternelle et apostolique » (art. 50-57). Il fut
le fruit d'une réflexion assidue pour la réüsion et I'adaptation

l Cosiurioni rsS$ II,t (cf. F. MOTTO. p.82)
2 cr. MB tx,p.571-s76

T.2 - 13
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voulue par Vatican II, qui s'inspirait des approfondissements
émanant du Concile et d'une meilleure intelligence de la commu-
nauté fraternelle telle que la voulait Don Bosco pour les Salésiens.

I.e, CG22 a porté cette réflexion à son terme, à la lumière de
I'expérience de la Congrégation et du nouveau droit canonique,
avec des enrichissements et une nouvelle organisation de la
matière.

2, Ls idées-forccs exprim€es dans les constitutions.

Pour mmprendre pleinement I'ensemble du chapitre V, il est

utile de se rappeler quelques idées maîtresses qui ont guidé les

Chapitres généraux

a. Rapport « communion-cotnmunauté »

LÆs C.onstitutions présentent Ia üe de la communauté
fraternelle et apostolique dans son lien profond avec le mystère de

la << communion ,, qui se manifeste précisément dans la commu-
nauté.

La « communion »» €st un don de I'Esprit. Par ce don,

I'homme est appelé à faire partie de la communion même qui unit
entre eux le Père, le Fils et I'Esprit-SainÇ et a la joie de trouver
partout, surtout parmi ceux qui croient en Jésus Christ, des frères
avec qui il partage le mystère de sa relation avec Dieu. Par le don

de la mmmunion, le chrétien üt dans la charité et construit I'unité
pour laquelle Jésus a prié.3

Dans son aspect le plus profond, la communion est un

témoignage sffcifique que les religieux doivent offrir à leurs

3 C1." C**rio* e comunirà,, C-onfercnza Episcopale ltaliana, Roma 1981,n .14. Voir
aussi la « Relazione finale " du Synode extraordinaire des évêques de 1985 (II'C.l) qui

Fds€nte la synthàe de la doctrine du Concile sur le m)rslère de la " communion » dans

I'Eglise.
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lrères : " Læs religieua oorlmunauté ecclésiale, sont appelés à être
dans I'Eglise, et dans le monde, des .< experts de communion ,
témoins et artisans de ce << projet de communion » qui se trouve
au sommet de I'histoire de I'homme selon Dieu... Ils deviennent
oommunautairement signe prophétique de Ia communion intime
avec Dieu aimé souverainement. En outre,... ils se font o signe de
communion fraternelle rr.a

La communion se üt, se manifeste et se transmet dans la
<( oommunauté ». celle-ci est une association concrète basée sur
des rapports üsibles et stables, et dotée d'organes de médiation et
de moyens qui permettent de partager le don de Dieu et de le
mmmuniquer dans la charité. Dès lors, la üe oommune se
structure et se développe à partir d'un noyau central : le << mystère
de la communion »; et à travers diverses médiations visibles, elle
aboutit aux modalités concrètes de la üe, par exemple Ia cohabita-
tion dans la même maison.

Les articles de ce chap. V illustrent autant la communion dans
ses aspects trinitaire, christologique et ecclésiologique, que la
oommunauté formée de confrères qui, à des niveaux divers,
partagent les valeurs de la vocation salésienne.

b. Communion et commilnauté spéctfiquement solésiennes

[.es articles sur Ia oommunauté fraternelle et apostolique

fltent les généralités et décrivent ce qui est spécifique aux
Salésiens. Ils la situent par rapport à I'esprit de famiile propre à la
C-ongrégation et se référent constamment à la pensée de Don
Bosco et à la pra:ris salésienne. La communion se présente alors
comme un don de I'Bprit accordé à chaque salésien avec ta
vocation; ce don doit imprégner la üe communer la communica-
tion, les rapports interpersonnels et les actiütés apostoliques.

a cl,. Retigiozi e promozione unou », congégation pour les Religieru et pour tes Institus
séculiers, Rome 1980, n. 24
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c. Rapport « perlsonneaomTmuflaüé »

I-es constitutions s'étendent sur le rapport de chacun avec la

communau té. lÂcommunauté salésienne, dépositaire du charisme

de Don Bosco, est, par nature, le lieu où peut se faire une

expérience de Dieu authentique et profonde selon I'esprit salésien;

et c'est dans la communauté que cette expérience est communi-
quée et partagée par chaque confrère.

En effet, le désir de faire cette exffrience spirituelle, soutenu

par le climat de joie et d'accueil fraternel, aide beaucoup à

.. constituer un milieu qui mntribue au progrès spirituel de

chacun ,r.5

Chaque religieux, accueilli et implanté dans une communauté,

s'épanouira comme salésien si la charité pastorale le pousse à

accroître son amour de Dieu et de ses frères, et à construire la
oommunauté fraternelle dans laquelle il vit, dans une offrande de

soi totale, cohérente et fidèle. [,es confrères âgés et malades ont
eux aussi un rôle de premier plan à jouer dans cet échange mutuel
des biens spirituels, affectifs et matériels entre la communauté et

chacun des confrères.

d Signification des structules commanautaires

Pour la vie de la mmmunauté religieuse salésienne, les

différentes structures communautaires de communication, de

formation, de service, de gouvernement,.-. ont une importance

capitale.
I-es structures ont der$ finalités fondamentals, indispensables

I'une et I'autre : avant tout l'épanouissement religieux harmonieux

et complet de chaque confrère; mais aussi la mission apostolique

confiée à la communauté.
Sous I'angle purement juridique ou fonctionnel, la oommu-

nauté trouve-son but dans I'oeuvre; mais si on considère le

5 ff, gs; cf. « Religiost a promoziotæ umou », n, 15
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« mystère »» qu'elle porte en elle, elle est bien ptus qu'un simple
organisme ou qu'un simple instrument et deviènt ,n. .. famille
réunie au nom du Seigneur »».6 p61le simple fait d'exister, 

"il" 
on

un signe de la présence du seign"rr.e**"ité, source perÂanente
de communion dans I'Esprit pour tout le peuple de tjieu.

une structure ne se justifie dans Ia congrégation que dans la
mesure où-elle est porteuse d'amour salüfiqul. ir. co^runautés
comme telles, et chaque mnfrère en particuiier, utilisent toutes ces
structures et deüennent ainsi des forces de salul I-a charité du
christ Pasteur les comble et les sawe, et voici qu'ils deviennent à
leur tour des sauveu^, pour réaliser le slogan de Don n"r*,
« salve, salvando salvati / » (Salut ! sauve-toi en sawant !).

3. Iæ plan du chapltre.

une we d'ensemble du chapitre sur ra communauté frater-
nelle permet d'en saisir rapidemènt les idées centrales et le lien
qu'elles ont entre elles.

A. Valeun et liens de la communion

an. 49: Valeur de la üe en communauté
an. 50: [.es liens de I'unité

B. Rappons interpenonnels entre res membres de la communauté

: Relations d'amitié fraternelle
: Le confrère dans la communauté
: [,es mnfrères âgés et malades
: I-a mort du confrère
: Le directeur dans la mmmunauté

art. 51
ort. 52
ort. 53
an.54
art. 55

6 pc,ts
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[æs deux premiers articles affirment les valeurs et les liens qui

donnent une identité salésienne à toute communauté (cf. A)' tÆs

cinq articles suivants développent les rapports_ fondamentaux

inteipersonnels (cf. B): ils donnent la première place à la

p.nônn" et expriment I'expérience, I'engagemgnt et le style

communautaire du charisme et de I'esprit salésien. [,es quatre

derniers articles précisent quelques aspects essentiels qui concer-

nent I'hospitalité, I'insertion dans le milieu et dans I'Eglise, et le
lien entreles communautés de la Proünce. Ils présentent ensuite

la communauté mondiale comme oommunauté fraternelle et

apostolique.- 
Bref, ce chapitre V décrit la communauté comme mptère de

communion, pour passer agx relations interpersonnelles dans

lesquelles ce mptère se üt en chaque salésien, puis aux-structures

qui incarnent et rendent üsible cette communion salésienne'

C. Communouté solidaire et ouverte

art. 56: C-ommunauté accueillante
art. 57: Communauté ouverte
art. 58: C.ommunauté Provinciale
art. 59: Communauté mondiale
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ART.49 VALEUR DE IÂ VIE EN COMMUNAUTE

vlvre et travalller ensembte est pour noug salésrens, une edgence
fondamentale et une vole strc pour réallser notre vocatlon.

(}est pourquoi nous nous rdunlssons en communautsr où nous
nous almons au polnt de tout partager en esprlt de famillg et où nous
oonstruisons la communion des pensonnes.

La communauté rcflète en elle le mysêrc de ta Trlnlté; nous y
tmuvons une rtponse aux aspiratrons profondes du cæur et devenons
pour les Jeunes des slgnes d'amour et d'unlté.

| 
"f 

. CIC, can. 6(E

vivre et travalller ensemble, edgencrc fondanentale de notre
vocatlon.

Le premier paragraphe se rattache directement à la section
prééden-te qui traite de la mission, et à tout le projet apostolique
salésien. L'afÏîrmation qui ouwe le texte e.st fondamêntaÈ : « wvre
et travailler ensemble est pour nous, salésiens, unz æigence
fondomentale et une voie sûre pour réaliser notre vocation"l lo
salésiens forment une congrégation dont les membres ressentent
intimement la nécessité de üwe et d'agir en @mmunion. c'est une
option explicite qui qualifie notre profession religieuse.

I-a vocation salésienne ne peut donc se concevoir sans une
com-munion qui se concrétise dans la üe commune parmi les
mnfrères. I-e lien communautaire entre res confrères esf essentiel
à la üe et au travail des Salésiens.

Il est facile d'en saisir les raisons fondamentales :

It Ngus sommes baptisés et donc membres du c.orps du christ et
fïls du même Père : il nous faut par conséquent üwe en frères.
2- Nous sommes religieux : nous avons donc à viwe d'une manière
significative Ia fraternité dans ses aspects radicaux
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3. Mais surtout nous sommes Salésiens, et Par là appelés à former

une vraie famille, à pratiquer la charité de façon tangible et à y

faire participer les jeunes.

Llart. 49 rappelle certains articles précédents :

- I'art. 2 : " Salésiens de Don Bosco' nous formons une oommu-

nauté de baptisés qui entendent réaliser le projet apostolique de

notre Fondateur »»;

- I'art. 3 : .. I-a mission apostolique, la communauté fraternelle et

la pratique des conseils évàngéliques sont les éléments inséparables

de notre üe consacrée... ,r.

- I'art. 22 zLaüe communautaire donne sa pleine signification à

I'engagement personnel du salésien qui « ... en membre responsa-

ble,-sà met lüi-même avec ses dons au service de Ia üe et de

I'action c/ommune »;

- ainsi que les art. 44 et 45.

si la mission est confiée en premier lieu à la communauté (cf.

const 44), chaque salésien doit éprouver oomme une exigence

fondamentale dè sa vocation de s'ouwir à la communauté, et de

mettre en permanence à sa disposition ses dons de nature et de

grâce poui la mission commune. I-a complorité de 
-nos 

tâches

âucatives et pastorales requiert des << equipes »> très unies et

animées par une charité vécue.

I-edynamismedecettecharitéorientele"moiversla
communauté et lui fait franchir les barrières de l'égoi§me pour

mettre tout en commun. C'est << une voie sûre pour réaliser notre

vocation » et une garantie de réussite pour notre sainteté per§on-

nelle et notre efficacité apostolique.

<< Nous cunstrulsons Ia comnunlon des Pet§onne§ »'

Le second paragraphe donne une explication plus profonde de

la communion qui nous lie. Nos rapports de travail apostolique ne

sont pas du typé.. professionnel ,,, purement fonctionnel (« Tu es
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:!fgé 1, sport, moi de la liturgie »), ni du ÿpe erclusivemenr
hiérarchique (« Tu es Ie directeur, moi un coniière sans titre; tu
es le curé, moi je suis un ücaire »). Nos relations sont avant tout
« fraternelles >» : au-delà de la charge et de la fonction, je vois
dans I'autre un frère, un frère qui à une vocation uniqui et je
suis, moi aussi, w de la même manière: « nous nous aimons au
point de tout partager ».

c'est cet amour fraternel qui fonde notre üe de communauté :
Don Bosco, parlait tout simplement d'« esprit de famille ». c.amme
dans une waie famille, nous partageons tout poui réaliser entre les
penionne§ Ia rencontre et la communion fondées sur un échange
de charité. c'est cela la « waie » communauté ! L'art. 16 I'expÉ-
mait déjà comme une des caractéristiques de I'esprit salésien; l'àrt.
51 apportera de nouvelles précisions.

soulignons I'expression '. << nous construisons la communiondis
perîonnes ». L'introduction du chapitre a indiqué que la commu-
nion est le but de la üe de communauté. Ici, ô'estla même idée,
mais au lieu de se limiter à la seule .. üe commune >> (certes
indispensable), elle affirme que la communion concerne les
personnes, qu'il s'agit d'accueillir, de valoriser, d'aimer. Cette
communion s'enracine en Dieu (nous sommes << un )> dans le
seigneur Jésus et dans son Esprit), mais il rui faut Ia mllaboration
de chacun; elle ne se réalise jamais de façon automatique, même
dans les conditions les plus favorables, car e[e est le'fruit d'un
effort continu de tous les membres de la communauté: chacun
doit apporter sa pierre quotidienne à cet édifice jamais terminé.

<< Ls communauté reflète en elle te mystère de la Trlnlté ».

Le dernier paragraphe résume la grandeur d'une communauté
qui tend courageusement à la communion dans I'amour. cette
communion se manifeste dans une triple direction: Dieu, le.s
membres de la mmmunauté, et les destinataires de la mission.

La valeur la plus haute de la communion fraternefle est sans
aucun doute de faire de la communauté un reflet du mystère même
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du Dieu vivant. En effet, qu'est-ce que la Trinité, sinon une

communion d'amour totale et infinie ? Elle est la rencontre

partaite de trois Personnes absolument originales et en .relation
àssentielle entre elles dans le partage des richesses de I'unique

nature diüne.
Fruit du dessein d'amour de la Trinité, I'Eglise est le peuple

des fidèles « qui tire son unité du Père et du Fils et de I'Esprit

Saint ,».1

C.omme I'Eglise et dans I'Eglise, I'authentique communauté

salâienne participe du mystère trinitaire, et réalise le voeu

suprême de Jésus : .. Qus tous soient un' oomme Toi, Père, Tu es

en moi et moi en Toi (Jn 17, 21). Telle est I'origine et le destin de

notre communauté. Ôuant il prend la Trinité pour modèle, le

salésien comprend mieux pourquoi il est essentiel à sa vocation de

.. viwe et tràvailler ensemble » et pourquoi c'est la charité qui

maintient la communauté dans I'union.

D'autre part, nous §avons bien que I'homme est fait pour

aimer et être aimé. L'amour reçu et donné est le soleil qui fait

s'ouwir le coeur humain. On n'entre Pas en oommunauté pour

souffrir, mais pour être heureux Don Bosm nous I'a dit : « I-ors-

que dans la dmmunauté règne la charité fraternelle, que tous les

ônfrèro s'aiment mutuellernent et que chacun jouit du bien de

I'autre comme si c'était son bien ProPre, alors cette maison deüent

un paradis, et on touche du doigt la justesse de la parole du

Psalhiste : « Oh ! Qu'il est bon et agréable pour des frères de

üwe ensemble dans I'union t.2
Les derniers chapitres généraux ont eu le souci de souligner

la valeur lumaine ai U 
"i^*r*auté 

salésienne :3 il est normal

I LG, l;cf. ausei * Relation fituk » du Synode ertraordinaire det Evêques, Rome 1985'

II, C. (L'Eglise comme communion).
2 OON BOSCO, Inooùtction anx Cottstiutior, Chsrité fraternelle, cf. Appendice Const.

1994, p.225
3 Cf. CGS 483488; cf. aussi CG21, 34-37:8. VIGANô, t e tde rqpuvelé de rute Règle

de vie ACG n. 312 (1985), P. 3638
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que les :g$rères y cherchent et y trowent leur épanouissement,
leur équilibre et leur bonheur.

Iæ texte souligne enfin comment la communion fraternelle
intéresse directement la mission éducative et pastorale salésienne.
La communion est le signe et la prewe conciète de la vérité que
nous enseignons et de la charité qui nous anime. L'amour de
Dieu-Charité, répandu dans les ocreurs par I'Esprit de Jésus, est
I'essence même de I'Evangile et du salut èhrétien. [: communauté
waiment unie peut annonoer Jésus christ avec fruit; sa üe est une
prédication constante et éloquente: « Nous devenoru pour les
ieunes 13s stgnes d'amour et d'unité »r. D'autre part, I'ExÉortation
apostolique « Evangelii nuntiandi nous rapp€[è que .. ra force de
l'évangélisation se trouvera bien diminuce ii ceui qui annoncent
I'Evangile sont diüsés entre eux par toutes sortes dè ruptures ,r.a

Nous voici donc encouragés à tout faire pour réaliser un ÿpe
de communauté capable de nous enrichir de biens si précieux

Seigneur, Dieu unique et parfaite Trinité,
source et but de tout notre être,
répands la charité et la lwntère de ton Esprit
dans nos communautés,
et fais-en des miroin limpides de ton mystère dc communion.
F_ais que nous nous aimions entre nous en esprit de famille,
dans le partage total de tous nos bieru,
pour construire une vrate communian fu WÆonne4
qui manifeste aux yeux des hommes
la présence et la force de ton omour étemel,
et qui les oiente ven toi, unique vrai bien.
Par le Christ, notre Seigneur.

4 cr.8N,77
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ART. 50 LES LIENS DE UUNITE

Dieu nous appelle à vtvre en communauté, en nous confrant des

ftères à almer.
La charlté ftaternelte, la mlsslon apostolique et la pratlque des

consells évangéllques sont les llens qul façonnent notre unlté et

nenforrcent s]Bns cesse notrc communion.
Nous fotmons alnsi un seul coeur et une seule âme pour almer et

servlr Dieur et pour nous aider les uns les autres.

I cr. c*l 1875, II, I

Notre fragilité fait sans cesse ob§tacle à la üe de communion
(égoi§me, méhance, diversité de cultures, mentalités éloignées,

teàpérament peu sociable, regards différents sur les projets

upoitoliques,...). Alors nous nous demandons si la communion
fiaternelie peui réellement animer notre communauté,l et en faire

un signe de I'amour trinitaire dont parlait I'article précédent.

Dans une perspective de foi et en accord avec I'enseignement

de Don Bosco,le présent article affirme que la charité communau-

taire üent du don même de la vocation salésienne; car I'unité et

la communion découlent de ce qui en constitue I'essence et le
dynamisme : la charité envers chaque confrère, la mission apostoli-

qle commune et la pratique des conseils evangéliques vécus

ensemble.

Vocatlon saléslenne et conrmunlon fraternelle.

Le premier paragraphe rattache la charité envers les frères à

I'appel que no,rs avons reçu de Dieu à partager la vocation

chrétienne et salésienne.

I ct cc§ 4ÿ3;cG2t,a
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[-e texte nous ramène surtout à notre baptême, qui nous a
introduits dans Ia grande famille de Dieu et nous 

'u'u"qui* 
d.

nombreux frères en Christ; puis il rappelle spécifiquem"ni notr..
lien avec la famille religieuse, où Ie ciràris*.ïe Dôn Bosco noun
a unis dans une véritabre consanguinité spirituelre pour être
i.jignes e^t porteurs de I'amour àe Dieu' pour li jeunes,,
(C-onst 2).2

De cette façon, la Règle souligne I'origine surnaturelle de la
communauté, qui naît de la grâce de Deu.

La üe en communauté, inhérente à notre vocation (ct
Consf 3), est donc un don de Dieu, reçu au moment de notre
appel; mais ce don doit devenir un engagement personnel explicite
et ininterrompu. A la lumière de la foi, nous reconnaissons qr" 

".n'est pas pls- eui choisissons nos confrères, mais qrr" no* l**
recevons de Dieu, notre Père à tous. Il nous les .. confie »> comme
autant de « frères à aimer rr.

Dans ce contexte, nous insistons sur la rraleur particulière du
m3t « frères » : il nous rappelle qu'audelà de nbs différences
d'origine, d'âge, de culture et de fonction, chaque salâien est
surtout sensible à ce qui unit dans r'êgalité fràternelle : nous
sommes tous salésiens au même titre; le même appel du père nous
a engagés dans une mission commune à réa[sèr ensemble. I-es
supérieun eux-mêmes sont avant tout des frèrq qui ont reçu des
charges et des responsabilités particulières pour Ë uien de ious.

Iæs llens de ltunlté et de Ia communlon ftuternelle.

-- 
Le second paragraphe atfirme que notre communion frater-

nelle se renforce et se développe mntinuellement lorsqu'elle se
nourrit des trois éléments de notre vocation salésienne : i'exercice

2 Une des sources arxquetles s'inspirc également le terte esr un passage de Ia Constitution
« Ganditmt eî spcs »: . Dieu. qui veitte paternellement sur tous, a voulu que tous les
hommes constituent une seule famille et s€ rraitent muruellemenr -rre ào fràes »
(cs, u).
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de la charité fraternelle, la réalisation de la mission apostolique,la

pratique des conseils évangéliques. ce sont les « liens d'union,
qu" notr" Fondateur a également indiqués dans la Règle qu'il a

écrite.3

a) La chaité fratemelle

Le décret conciliaire « Perfectae caritatis »» affirme que les

gestes quotidiens de Ia charité fraternelle deviennent une souroe

d'unité et de communion à la lumière de la Pâque du seigneur :

.. Membres du christ, les religieux se préüendront d'égards

mutuels, dans une üe de fraternité (cf- Rm 12, 1O), portant les

fardeaux les uns des autres (cf. Gal 6, 2)- Dà là en effet, que la

charité de Dieu est répandue dans les coeurs par I'Esprit-Saint (cf.

Rm 5, 5), la communauté, telle une waie famille réunie au nom du

Seigneui, jouit de sa présence (cf. Mt 18, 2o) 
".4-"I-a 

communion fràternelle n'est pas quelque chose d'automati-

que; elle exige de franchir chaque jour les barrières créées par

l;égoiisme peÀonnel, la diversité des tempéraments, les jalousies et

tC Aiscoràes...; ce dépassement n'est possible que si chaque

religieux cultive avec grand soin les gestes--d9 pardon et de

récànciliation. Comme l'écrit un auteur : .. Si le partage et la
générosité matérielle concrétisent une communion des espriS et

ào r*uo s'originant dans la présence en togs les croyants d'un

unique Esprit qui les fait participer à I'Agapè- de- Dieu, cette

communion intérieure se troüve elle-même frapse à la marque de

la Pâque. Elle est, par son essense' réconciliation (-)'- Ceci

explique d'ailleurs pürquoi souvent I'exigence de réconciliation et

non Ë joie de I'unité découverte entre personnes spontanément

accordées I'une à I'autre deüendra première: mon frère sera

3 Cf.Cortiuri*i lB7S,ll,l (cf. F. MOTIO, p. 83): cf. aussi tout le chap. I du même terte

qui traite du but de la Société.

4 Pc, rs
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{..F 4 celui que Dieu me donne à aimer en m'incorporant au
Christ ».5

Dans I'Introduction aux constitutions, Don Bosco, affirmeque
<< la maison devient un paradis >» si dans la communauté règné b
charité fraternelle, mais il ajoute que .. dà que I'amour Ë"pr.domine et que naissent des discordes et des àissentiment 

"ntr"confrères, cette maison devient plutôt comme I'enfer ». Notre saint
Fondateur, qui avait une grandé exsrience humaine et religieuse,
poursuit ses réflexions sur la charité fraternelle en opposanùa joie
d'une relation communautaire vécue en « réôncili& >> au
déchirement provoqué par le munnure, les disputes, ra colère, re
reflus de pardonner. Pour Don Bosco, re bon rËtigi"* denient un
témoin authentique quand il « parle en bien de-son prochain et
sait à I'occasion excuser ses défàus ,.6

b) La mission salésienne

Ia mission mnfiée à la communauté 6t un moyen puissant
pour créer une communion profonde: nous ne pouvons oublier
que Ia première oommunauté de salésiens fut éditiée autour de
Don_Bosco pour aocomplir un * uercice pratique de charité ».7

La considération de notre mission àpostôlique no.* porrsse
sans cesse à vaincre notre égoisme et notre indiüdualisme. Notre
oommunauté ne peut se contenter dêtre un << souvent » baigné de
recueillement et de paia ni une simple « équipe , de travaî bien
organisée et efficace, avec des tâches uien aènnie et complémen-
taires; il nous fauf avec la force et ra rumière de la foi, entLr dans
le_ mystère et nous reconnaître membres vivants du corps du
christ avec une fonction et une mission bien définie dans Ë plan
de Dieu.

5 J.M.R. TILIâRD, o. p. Dæott Dia a pour le nonde, H 1974, p. Tb-Zll6 DON BOSCO, Inrodaction anx Cogriurions,Chariré traterne[e; cf. Appendice Consr
1984.,p.226
7 Cf. Pro"è. verbal de la réunion du Zi-l-1g54, MB V, g
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La place que, dans son plan de salut, Dieu assigne à la
C.ongfégàtion, à chaque oommunauté et à chaque confrère dépend

totaiémént de I'unitê et de la force de mhésion nécessaire à la

réalisation du même plan salüfîque de Dieu. Pour üwe pleine-

ment la mission salésiénne, il faut donc üwe en parfaite harmonie

(.. koinonia ,) sa propre appartenance à une communauté

apostolique.' 
Tous les gestes apostoliques accomplis par les co1lrères

retrowent leur signification d'unité et de communion, à différents

niveaux, dans le plan éternel du Père, dans la mission saMfique de

I'Eglise, dans la mission éducative et pastorale de la C-ongrégation,

Oais le projet concret de chaque oommunauté, et enfin, dans la

charité qui inspire et unifie la üe et I'existence de chaque confrère

(cf. Const t4). Au moment où le salésien déploie toutes ses

iuissances d'amour sauveur pour rejoindre le jeune leplus éloigné

èt b plus pauwe, c'est en lui-même qu'il doit powoir tro-uver la

.. salésianiié » la plus authentique : ce n'est possible que s'il est en

communion avec la richesse salésienne qui nous est parvenue

depuis Don Bosco, et s'il üt en étroite unité avec la communauté

où il Aoit pouvoir rêgénérer chaque jour ce charisme de I'esprit

salésien.
Le 7l mars 1869, lonque Don Bosco fit part aux salésiens et

aux jeunes du Valdocco àe I'approbation de la Pieuse Société

Salésienne, il affirma que la charité est une force de cohésion,

d'unité d'esprit et d'actiôn, et que la mission réalisée ensemble est

une source à'unité et de communion : " Si nous nous considérons

oomme des membres du corps que constitue notre Société, et si

nous nous adaptons à n'importe quelle tâche qu'il nous reviendra

de faire; si ce corps est animé de I'esprit de charité et conduit par

I'obéissance, alors il aura en lui tout ce qu'il faut pour subsister et

l'énergie pour réaliser de grandes choses à la gloire de Dieu-, pour

le bien dù prochain et le salut de ses membres... Nous ne devons

jamais purdr" de we que le but de cette Société est l'éducation

morablt intellectuelle de jeunes palrwes et abandonnés, avec les

moyens que la Proüdence nous envoie '.t

8 MB x, sls
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c) La pratique des voeux

r-e chapitre vI qui traitera des conseils évangéliques dans Ia
üe du salésien, expliquera comment ils se vivent àuni la commu-
nauté fraternelle. Mais la Règle souligne dà à pr&ent Ie rôle
particulier des mnseils évangéliques dans r'édification de I'amour.

L'obéissance est une force d'union, de charité et de sonvergen-
ce : elle rend disponible pour Ia mission oommune. car c'est au
n1ême seigneur que I'obéissance s'adrqse pour son service; elle
s'exprime par la fidélité de tous à la même Èegrc et par I'accepta-
tion des décisions de la communauté et du suffrieui. obéir, C'est

1 converger » dans Ia recherche et I'accomplissement de la volonté
de Dieu.

La pauvreté, à son tour, nous unit aux destinataires de notre
mission, et nous rend interdépendants les uns des autres. chacun
apporte ses propres biens et ses propres ressources, et aide ainsi
Ia.communauté à gagner sa üe. Mais en revanche, chacun reçoit
selon ses besoins particuliers. ta solidarité opère dans les dér»r
sens : chacun est utile à tous et donne; chacun a besoin de tous et
reçoit. Donner et recevoir, c'est un mouvement continuel qui
circule entre les membres et rend leur communion plus profonde.

I-a waie chasteté est une expression trà forte dé I'amour : e[e
n'a jamais tari les sources du coeur; elle leur donne au contraire
une orientation évangélique, les purifie et les renforce. En
renonsant par voeu à aimer à traven le langage de Ia chair, nous
sommes plus libres pour aimer tous nos frères dans la force de
I'Esprit. PIus loin, I'art.83 dira que la chasteté << favorise de rrraies
amitiés et contribue à taire de la communauté une famille ».

On ne réfftera jamais assez que les voeux sont au service de
I'amour et de la communion. Dansl'esprit salésien,l'oMissance,la
pauweté et la chasteté ne pewent être que fraternelles; Ieur
authenticité se juge à la fécondité et à la séiénité qu'elles appor-
tent à la üe de communauté.
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<< Un seul coeur et une seule Ôme ».

Le dernier paragraphe reprend la pensée qui s'est exprimée

dès le premier texte des C-onstitutions : << Tous les confrères vivent
en commun, n'ayant d'autre lien d'union que celui de la charité

fraternelle et des voeux simples, qui les unit de façon à former un
seul coeur et une seule ôme pour aimer et servir Dieu >>-' Il se

réfère à la üe de la communauté chrétienne primitive, décrite dans

les Actes, à laquelle s'inspire notre Fondateur ainsi que le
Concile.lo

Dans I'Introduction aux C.onstitutions, Don Bosco a écrit ceci

à propos de la charité fraternelle : << I-e Seigneur se plaît grande-

ment à voir des frères viwe dans une maisoî ,. in ttrtttrrt »t

c'est-à-dire unis dans une même volonté de servir Dieu et de

s'aider avec charité les uns les autres. C'est l'éloge que saint Luc
fait des premiers chrétiens, à savoir qu'ils s'aimaient au point de

faire croire .. qu'ils n'avaient qu'un coeur et une âme

(Ac 4, 32) ".tr Nous comprenons mieux ces paroles de Don
Bosco à la lumière de sa conférence du 11 mars 1869 mentionnée
plus haut : << Oh ! qu'il est bon et agréable pour des frèresde üwe
ênsemble dans I'union ! Il est beau de üvre unis par le lien d'un

amour fraternel, en s'épaulant I'un I'autre dans le bienétre et dans

le besoin, dans la joie et dans les diffîcultés, 9n se donnant des

coups de mains et âes conseil réciproques... ,.12
-Après 

tant d'insistance de la part de notre Fondateur, il serait

anormal de ne pas trouver dans nos C-onstitutions I'appel au <( oor

unum et anima una >) (un seul ooeur et une seule âme). A notre
époque de divergences et de tensions faciles, I'enseignement de

Don Bosco garde toute son actualité.
Il n'y a Pas de communauté salésienne authentique sans

témoignage réciproque de bienveillance, sans désir d'unir les

9 Cottiuriori rs54 II, I (cf. F. MOTTO, p.83)
lo cl.PC, 15

ll DON BosCO, Intodttctiot au Cottstiutions, Charité haternelle; cf' Appendice

çon.1 1964, p.225
r2 ua w stz
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esprits' sans effort pour accorder les volontés dans la double
préoccupation de s'entraider et de servir Dieu en un même élan.
c-e paragraphe est un des plus riches en résonnances évangéliques
et salésiennes.

Père, en nous appelont à vivre en communauté,
tu noas conlies des frères à aimeç
rends efficaces entre nous
les liens sacrés qui nous relient tous ensemble à ni,
et renforce chaque jour
notre engagement à vivre en communio4
alin que nous formions « un seul cæur et unc seule ôme »
potfi t'aimer et te sentb,
pour naus aider et nous épauler les uru les autres
et pour porter ton Evangile à nos frères.
Par le Christ notre Seigneur.
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ART. 51 REIÂTIONS DâMITIE FRATERNELLE

salnt Paul nous adrcsse cette exhortatlon : .< Revêtez-vous dong

vous les élus de Dieu, ses salnts et ses blen-almés, de sentlments de

compassion, de bienveillonce, d'humilité, de douceur, de patience.

Supportez-vous les uns les 
"ria". 

et pardonneZ-yous mutuellement >r.r

la communauté saléslenne se caractérlse par I'esprit de famille qui

anime tous les moments de sa vle : le travail et ta prière, les repas et les

heurcs de détentg les rencontres et les réunlons'
Dans un climat d'amitlé fraternellg nous mettons en commun les

joles et les peines, et nous partageons dans la corcsponsabilité les

expériences et les projets apostollques.

I col 3, rz-tg

Les articles 51-55 concréti§ent la manière de réaliser la

fraternité dans la oommunauté salésienne : ils traitent en effet des

principales relations interpersonnelles qui doivent s'établir entre

ies mèmbres de la communauté. Le premier d'entre eux décrit

certaines dispositions fondamentales qui s'incarnent dans les

diftérentes fâcettes de la fraternité à chaque moment de la

journée, p6ur créer l'<( esprit de famille " qui doit caractériser la
-*rnrnun"rté 

de Don Bosco.Il souligne ensuite comment le climat

d'amitié fraternelle devient partage et coresponsabilité'

Iæs vertus Gommunautalrcs.

La citation de saint Paul (col 3,12-13) est une srhortation à

pratiquer les vertus communautaires qui favorisent I'amitié

iraternelle dans la communauté chrétienne et lui permettent de

s'épanouir. Il s'agit de vertus éminemment humaines, mais qui,

pour le chrétien, se justifient surtout parce qu'il a été^choisi par

bieu, incorporé au plan de salut du Christ, et qu'il est par

définition un ,. aimé àe Dieu >,. La üe nouvelle du baptisé (élu'
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saint et bien-aimé de Dieu) doit laisser transparaître I'amour de
Dieu versé dans son coeur de croyant. cetie épiphanie de la
charité dans la üe de chaque tïls de Dieu deüent, selon ses

Tpports interpersonnels, .. compassto4 bienveillance, humilité,
douceur, potience, support et paràon mutuels ».

Les Constitutions appliquent tout cela à la communauté
salésienne et. sans opposer nature et surnature, placent l'amitié
fraternelle, qui doit se développer dans la communauté, au ooeur
de notre expérience d'« appelés, sanctifiés et bien-aimés >r; en
effet, tout salésien (comme tout baptisé) concrétise |amour envers
les frères dans une authentique amitié flraterne[e. Lorsque le
Christ nous rassemble en communauté - « petite Eglise ,, -, ii nous
inüte à nous aimer entre nous à son exemple : .< 7\imez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 13, 34).

Notre tradition la plus authentique, depuis saint François de
Sales jusqu'à Don Bosco et à Dominiqué Saüo, nous àontre
qu'une amitié inspirée par Dieu peut intégrer parfaitement ses
aspects .. humains »; elle y ajoute sa propre « grâce >> et en refuse
les contrefaçons égoistes. c'est ce que nous indique re premier
paragraphe qui nous inüte par la voix de Saint paul, nous .. Ies
élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés ,r, à avoir un coeur
généreux et à nous engager dans les comportements caractéristi-
ques de I'amitié évangélique : la miséricorde, la bonté, I'humilité,
la douceur, la patience, le support et le pardon mutuels : vertus
exigeantes qui furent toujours celles de la waie amitié !

L:esprit de famille dans Ia communauté.

I-es attitudes humaines, fortifiées par la grâce, dont nous a
parlé I'apôtre, conduisent donc à I'amitié frateinelle, cette amitié
profonde que Jésus a manifestée aux siens (« Je vous appelle mes
amis, : Jn 15, 15) et qui est I'objectif idéal de tôute waie
fraternité évangélique. Par son titre déjà, (« Relations d'amitié
fraternelle "), I'article propose cet objectit à la communauté
salésienne.

213



Il est utile de rappeler ici le chemin que chacun est appelé à

parcourir. Celui qui entre dans une oommunauté reçoit des frères.

Ô'est la foi qui nous permet de prendre conscience de cette

fraternité « objective » par laquelle Dieu nous confie les uns aux

autres comme des <. frères à aimer " (cf. c,onst 50). Mais il faut

que cette fraternité s'épanouisse en amitié, qu'elle tende à s'ouvrir

à un" intercommunion profonde, à un rapport réciproque où se

fasse I'expérience de I'affection donnée et rendue, à une participa-

tion de fun à la üe de I'autre. Eüdemment, il ne s'agit pas ici

d'une simple amitié humaine, mais d'une amitié qui naît du don du

Seigneur (cf. Const 83).

Cet idéal se concrétise, chez nous, dans l'« espit de famille '
qui caractérise notre communauté.L'art- 16 avait déjà affirmé que

l;esprit de tamille fait partie de I'esprit salésien et que la commu-

nauté est le premier milieu où nous reoevons et partageons cet

esprit : << L,a maison salésienne deüent une famille quand I'affec-

tion est reciproque entre ses membres et que tous, confrères et
jeunes, s'y sentent accueillis et responsables du bien commun '
(Const 16).

Selon la tradition salésienne, I'esprit de famille complète les

relations d'amitié fraternelle par les rapports de paternité et de

filiation qui se créent entre les supérieurs et les confrères et entre

les confrêres et les jeunes. Une page d'un historien qui a baigné

dans le climat du Valdocco au temps de notre Fondateur peut

nous éclairer à ce sujet : .. Dans une lettre adressée le 9 juin 1867

aux salésiens de I'oiatoire, Don Bosco leur disait qu'il souhaitait

qu'ils puissent former 'une famille de frères outour de leur père".

D'une-façon plus générale, il disait en 1873 que chaque directeur

est un peie, que son seul devoir enves ses fils est de les aimer...

I-a üe àe famille entre les confrères est ce qui permet le mieux de

la maintenir avec les jeunes... I-à où elle règne. c'est la waie

panacÉæ, qui éloigne la tristesse, les üsages allongés, les complots

èt les auties miséres, parasites funestes des collèges où I'autorité

est supportée comme un châtiment, un frein à ronger ou un joug

à secouer. Là où I'on respire la famille, oomme le veut Don Bosco,
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il suffit de regarder dans les yeux des jeunes pour comprendre que
I'harmonie et la paix y rendent la vie belle ».1

L'amitié salésienne, partagée en esprit de famille, est un style
de conüüalité qui imprègne tous les rapports interpersonnels et
se manifeste dans chaque situation de üe de la communauté : le
travail, la prière, les heures de repas ou de détente, etc... sont des
moments où la communauté salésienne manifeste Ia richesse
intérieure de I'amour. L'esprit de la famille communique à chaque
confrère la joie de üwe chaque moment de la journée, et de
partager les valeurs liées au travail, à la prière et aux autres
manifestations oommunautaires, oomme les rencontres et les
réunions de la mmmunauté.

Communlcation et partsge,

I.e, dernier paragraphe indique deux manières d'exprimer
I'amitié fraternelle et I'esprit de famille, deux facettes qu1 mar-
quent la üe salésienne dans ses rapports affectifs et dans le travail
apostolique: la communication réciproque et le partage corespon-
sable-

1. La communication interpenonnelle æt trà importante pour
l'épanouissement de la personne et de la communauté. EIle rejoint
les problèmes profonds de chacun et de la communauté, de
I'Eglise ou de la société, et aboutit à la communion et à la joie la
plus haute, car elle recherche le wai bien de chacun et la venue
du Règne du Christ. Mais si elle reste à la surface, elle ne crée pas
la communion et risque de laisser chacun dans sa solitude, sa
tristesse et ses problèmes.

2. Le partage frotemel. L'art. 49 avait déjà affirmé que << nous
nous aimons au point de tout partager en esprit de famille. et nous
construisons ainsi la mmmunion des personnes ». I-a üe religieuse

I n. CeRtÀ,1 rmali dclta Società Satæiou, vol I, p. 1§-731
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ne supprime pas notre üe affective, mais la situe dans le contexte
existentiel de la vocation salésienne. [æs peines et les joies ne
perdent pas leur poids de souffrance intime ou de satisfaction et
d'entrain; mais nous avons à les partager selon I'enseignement de

saint Paul : " Soyez joyeur avec ceux qui sont dans la joie; pleurez
avec oeux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous >) (Rm 12'

15-16).
Le partage ooncerne aussi notre travail apostolique. I-es

C.onstitutions parleront ailleurs de manière plus spécifique de la
coresponsabilité qui se pratique dans la communauté salésienne

(cf. en particulier Const 6 et l?i): ici, elles affirment qu'elle fait
partie de I'esprit de tamille salésien, et que c'est un signe authenti-
que d'amitié fraternelle que de partager avec ses confrères les

expériences et les projets de notre travail éducatif et pastoral pour
étendre le royaume de Dieu.

La communauté est la première dépositaire du mandat

apostolique reçu de I'Eglise (cf. C.onst 44). Chaque confrère doit
donc se référer à elle non seulement pour que son travail soit
officiellement reconnu, mais Pour retrouver Ie partage fraternel,
le soutien salésien et le moment idéal pour louer Dieu du bien qui

se réalise chaque jour.

I-a correspondance de Don Bosco révèle le prix qu'il a attaché

à la mmmunication et au partage fraternel. Ecoutons ce que notre
Père écrivait au Père Lasagna, missionnaire en Amérique [atine.
le 30 septembre 1885 : c'est une page étonnante qui nous montre
.. I'esprit de famille ») en action : " (...) Maintenant que je vais vers

mon déclin, je crois bon de te laisser quelques pensées par écrit :

elles sont le testament de quelqu'un qui t'a toujours aimé et qui
t'aime (...) Nous voulons des âmes et rien d'autre. Veille à le faire
résonner aux oreilles de nos mnfrères. Seigneur, donne-nous des

croix des épines et des persécutions de tout genre, pourvu que

nous puissions sawer des âmes et en particulier la nôtre (...)
Réfléchis, fais des projets, ne regarde pas à la dépense, pourvu

que tu obtiennes quelques prêtres à I'Eglise, spécialement pour les

Missions. Quand tu auras I'occasion de parler à nos soeurs ou à
nos confrères, tu leur diras de ma part que c'est avec plaisir que
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j'ai reçu leurs lettres et leurs saluts, et que j'ai éprouvé de la joie
et même un réel réconfort lorsque j'ai entendu que tous ont prié
et continuent de prier pour moi (...) Je suis ici à varsatice poui les
exercices spirituels; tous sont en bonne santé et te saluènt. Ma
santé faiblit un peui mais je la fais a[er. eue Dieu nous garde tous
dans sa sainte grâce.

Setgneur, tu as inspiré à Don Bosco
de baser lo vie de nos communautés
sur l'esprit de famille;
envoie ton Esprit d'amour
alîn que règne entre nous l'amitié fratemelle
faite de chaleur hurnaine et de délicatesse sumaturelle
qui favorise la communion des joies et des peines,
et constitue un soutien dons les heures ditficites.

Donne-nous la chaité, lo foi et la simplicité,
pour que nous sochions écouter ensemble ta parole,
parler de toi ensemble,
portager nos upéiences et nos projets apostoliques
dans une réelle coresponsabilité,
guidés uniqu.ement por la recherche de ta gloire.

Par le Christ notre Seigneur.

Ton ami trà affectionné
Jean Bosm, prêtre ,r2

2 Epittotoio,rol M p. 3ip--3i;l
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ART. 52 LE CONFRERE DANS IA COMMUNAUTE

Ia communauté accuellle chaque confêre svsc un coeur ouvert
I'accepte tel qu'il est et favorise sa maturatlon. Elle lul offre Ia

possibilité de déployer ses dons de naturc et de gr{ce. EIle pourvoit à

ses besoins et le soutlent dans ses moments de difliculté, de doutg de

fatlgue et de maladie.
A qul lui demandalt de rcster avec lui, Don Bosco avalt I'habitude

de dire : « Du palnn du travall et le paradis : vollà trols choses que je
peux t'ofirlr arlnom du Selgneur ».1

Iæ cunfêre s'engage à construlrc la communauté où tl vl$ et il
I'almg même sl elle est lmparfalte : ll est str de tlouver en elle Ia
pr{sence du Chrlst

Il accepte Ia correction fraternelle, combat ce qu'll découvre en lui
d'antl-communautalrc et partlclpe avec généroslté à la vle et au travail
Gommuns. Il remercie Dleu d'être parmi des frèrcs qui I'encouragent et

qui I'aidenü

I uowtn,am

Après I'art. 51 qui a décrit les relations d'amitié fraternelle qui

sont lè fondement de la communion et de la üe communautaire
entre nous, I'art. 52 analpe ce que la communauté a à faire à

l'égard de chaque confrère et la contribution que chaque-salésien

erit"nu d'apporter à sa communauté pour que se réalise le climat

de famille qui doit être le signe distinctif de notre üe.
En effèt, I'unité dans la sommunauté ne recherche pas

I'uniformité, et moins encore I'anonymat, mais tend à exprimer la

multiplicité des dons que I'Esprit accorde à chaque membre de la

communauté. On pourrait comparer la communauté à un grand

orchestre : lorsque chaque instrument joue sa partie avec exactitu-

de, I'ensembb fait reviwe un chef d'oeuvre symphonique; dans

notre cas, il fait revivre le chef d'oeuwe que Dieu lui-même a

composé depuis toujours pour cette communauté en particulier- Et
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lorsqu'ilcontinue à appeler d'autres musiciens à faire partie de cet
orchestre vivant, le seigneur rénove le répertoire dès mmposi-
tions, pour les adapter chaque flois aux possiunites et aux caràcté-
ristique,s des chefs d'orchestre

Ia communauté accuellle chaque confrèrc.

L'arrivée d'un confrère dans une communauté pose toujours
des problèmes délicats d'intégration et de rééquilibré. Elle impose
de nouveaux devoirs à chaque membre. La communauté, dit le
texte des constitutions, « accueille » et « occepte » Ie confrère :
deux verbes précis qui marquent les étapes de t;intégration dans la
mmmunauté.

Dans le Corps du Christ, chacun a reçu de Dieu son don
<( pour I'utilité oommune » (1 Cor lZ, 7: cf. Const 22). D,autre
part, chacun a besoin de s'enrichir du don que d'autres possèdent.
Il est donc nécessaire de s'accueillir et de s'accept"r br uns les

lltres: Ce qui ne supprime pas la diversité (c'est un .. don de
I'Esprit ,'), mais lui donne de la valeur pour le bien de tous.

" Accueillir le confrère avec un coeur ouvert », c'est intérieure-
ment, lui accorder d'emblée son estime; extérieurement, lui faire
comprendre qu'il est un frère et non un étranger, et lui permettre
de se trouver à son aise.

« Accepter le confrère tel qu,il es! », c'est reconnaître sa
personnalité originale, se réjouir dqs valeurs qu'il apportera à la
communauté, ne pas prendre prétexte de ses limites ou de ses
faiblesses pour le mettre à l'écart : c'est <. un frère que Dieu nous
confie à aimer », dit I'art. 50.

La communauté est appelée à « favoriser la matu.ration » de
chacun de ses membres. C-ette tâche n'est jamais terminée. [:
suite du_texte orplique comment la communauté I'accomplit : elle
.. lui offre la possibilité de déployer ses dons de natuie et de
grâce " : ce qui ne veut pas dire cultiver des .. hobbies ,r, mais
donner à chacun la possibilité de bien employer ses capacités, dans
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un travail commun, en encourageant I'esprit d'initiative et le sens

de la responsabilité personnelle.
Mais surtout, la communauté aide chaque confrère à réaliser

pleinement sa vocation : elle ne se contente pas de-pourvoir au

nécessaire pour sa santé, ses études et son travail, mais le soutient

spécialement dans les momens de diffîculté, de doute et de

maladie.
Pour assurer tout cela, il e§t certes utile que la communauté

soit bien organisée, mais il faut surtout une charité üvante et

toujours attentive.

I uo xvtlt,42û cf. aussi XVII, 251; XIl. 5!)8
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.< Du paln, du travail et le paradis ».

Entre la description de ce que fait la communauté pour le

confrère (premier paragraphe) et de ce que chacun fait pour sa

communaüté (troiiièmè paragraphe), s'intercale une phrase

suggestive de don Bosco. Elle exprime la joie qu'il éprouve dans

saEmille religieuse et qu'il veut comuniquer aux siens : il se sent

waiment danJla maison que le Seigneur a voulue, où justement il

y a ,. du pain, du travail ét le paradis »- C'est la promesse qu'au-
jourd'hui-encore, somme il y a cent ans, le salésien peut proposer

â tout jeune qui accueille I'appel à rester avec Don Bosco : « Du

paia du t oriil et le pa.radis : voilà trois choses que ie p*u t'offrir
-au 

nom du Seigneur r.r

Lc confÊre constrult la cnmmunauté.

La construction de la communauté est une responsabilité

partagée : la communion des personnes s'édifie par la charité et la

patieice de tous; I'engagemènt comm-unautaire naît de I'effort
personnel de chacun. c'est pourquoi le salésien oommence par

prendre conscience qu'il esi un membre responsable .dans la

ôorrunuuté, et que ia construction d'une fraternité salésienne



authentique_dépend en partie de lui. Alors il est heureux d'y
contribuer. s'il est wai que la communauté est à son service,il esi
tout aussi wai qu'il est. lui aussi. au service de la communauté.

Le sens de la responsabilité personne[e üent de |amour
profond que le confrère nourrit pour sa oommunauté. c.et amour
n'est pas le fruit d'une idéalisatiôn ou d'un formalisme juridique.
mais un amour authentique et réaliste: il connaît les impértectionr
et les limites de la communauté, mais il veut son bièn et. à la
lumière de la foi, il « est sûr de trouver en efle Ia présence d,
christ r'. Iæs gestes concrets d'amouret de service communautaire
seront d'autant plus généreux et continus, que le salésien nourrirer
davantage la conüction de foi que le chriJt est üvant et présent
dans les confrères qu'il côtoie.

Dans Ia ligne de cet amour concret, les constitutions souli-
gnent I'importance de la .. conection fratemelle n I pour (< cons-
truire Ia communauté », le salésien accepte avec reconnaissance
I'aide qui lui vient de ses frères et cherèhe à corriger << ce <lu'ir
découwe en lui d'anti-communautaire », se rappelant que l'é_
goi§me et I'indiüdualisme ont des racines profonàes et mystérieu-
ses dans le coeur de chaque homme. Lui-même se fait .. ministre ,
de la correction fraternelle envers son propre frère avec I'esprit
évangélique recommandé par le Seigneur 1ôf. Ut lg, 15_17).

Règle indique ensuite un signe pratique qui révèle
I'engagement de chacun à mnstruire la àmmunauié fraiernelle et
apostolique : c'est la participation active et géürcuse o à la vie et
au travail communs ». Nous avons tous appris au cours de notre
noviciat que I'expression .. cela ne me concerne pas »> est un
« blasphème salésien »» et que I'oraison jaculatoire correspondante
est « j'y vais ! ,r.2 Il est beau de voir le grand nombre de èontrères
qui se dévouent pour le bien des jeunes, qui sont heureux de viwe
dans leur oommunauté et se sacrifïent châque jour. avec humilité
et générosité, pour faire d'elle une maison accueilante à tous. Il
est émouvant aussi de voir le grand nombre de confrères âgés et

2 cf. A- cAvlGLIÀ Conferutze aillo spiito ulæioto,Turin 19g5, p. 57
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malades qui restent attachés à leur travail, dans le désir d'être

utiles à la communauté. même quand leurs forces déclinent.

Enfin, le salésien construit la communauté par sa reconnais-

sance envers ses confrères, en réponse à leur charité'

Double tâche donc, de la communauté envers les confrères et

de chacun envers Ia communauté : cette réciprocité est indispensa-

ble pour une waie communion. Elle seule est capable de former

une communauté-famille. car elle évite à la fois le nivellement et

I'indiüdualisme, et tient à l'écart tout heurt ou frustration.

Père, tu accueilles tous ceu:x qut viennent à toi;

répands en chacun de nous le même esprit d'accueil'

Rends -nous copo ble s d' o ccueillir
et de nous ouvrir avec confiance à nos confrères,

pour que dans la sincérité d'un omour réciprque,
naus formions une vroie famille
unie daru ton service et celui de nos ieunes gens'

Accorde-nous la force d'agtr dans la commurututé

dans un esprit constructif,
pour contribuer à édifier ton Eglise dans la chaité'
Par le Christ notre Seigneur.
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ART. §3 LES CONFRERES AGES ET MAIADES

La communauté entoure de soins et d'afrection les oonlêres âgés
et malades.

Ceux-cl, en rcndant les servlces dont lls sont capabtes et en
acctptant leur situation, sont une sounse de Hnédlction pour leui
communauté; lls enrichissent son esprit de famllle et rcndent plur
profonde son unlté.

Leur vie prcnd une nouvelle slgnllication apostotique : en ofrranr
avec foi pour leurs fÈres et pour les Jeunes, leurs limites et leunc,
souftances, ils s'unissent à la passlon rédemptrice du selgneur et
continuent de participer à la mission satésienne.

Dans les relations interpersonnelles qui se développent au sein
de la communauté salésienne, les constitutions coniacrent une
attention particulière au soin et à I'affection qui entoure les
confrères âgés et malades. L'art. 53 traite des devoirs de la
communauté envers ces confrères, de la signification communau-
taire de leur présence au milieu des contrèies. et du sens apostoli-
que nouveau qu'assume une existence marquée par la souffrance.

La nesponsablllté de la communauté envers les confrèræs âgés et
malades.

Les relations d'amitié fraternelle qui doivent régner dans la
communauté se concrétisent de façon toute spéciale dans l'amour
et le soin attentif des mnfrèræ âgés et des malades. L'esprit de
famille devient tangible quand la communauté entière apporte
toute son affection et ses services aux membres res plus faiùies et
les plus malades de la communauté.
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Il est évident que ces témoignages empressés d'affection et de

service seront plus constants et plus fraternels si chacun est

convaincu que le Christ est présent, d'une manière différente et
avec des exigences diverses, en chaque confrère de la maison.

A travers les gestes de chaque confrère, c'est alors la mmmu-
nauté salésienne qui sert le Seigneur en la personne des conflrères

qui en ont plus besoin. I: communauté deüent un signe transpa-

rènt de I'amour (agape) du Père qui, par la médiation de la
oommunauté chrétienne, C,orps du Christ, sëlargit pour soutenir,
sauver et soigner les frères les plus faibles.

Dans la tradition salésienne, qui remonte à l'époque de Don
Bosco, les malades sont entourés d'attentions particulières. Au
sujet de Don Bosco lui-même, on lit dans les « Memorie Biografi-

che , : « A peine entré dans une maison, déclarait le Père l,ouis
Piscetta, il commençait par demander s'il y avait des malades, et il
allait aussitôt leur rendre üsite. Il nourrissait pour erD( une charité
waiment maternelle et vérifiait s'ils étaient pourvus de tout le
nécessaire.l I-a recommandation d'avoir soin des malades se

trowe dans différentes lettres de Don Bosco. Ainsi, par exemple,

il écrivait le 24 septembre 1885 au Père Allavena' en Uruguay :

.. Prends un soin spécial des enfants, des matades, des üeux ".2

Llapport des cnnfÊres âgés et des malades dans la cummunauté
fraternelle.

Les Constitutions font rssortir la signification profonde de la

présence des mnfrères âgés et des malades dans la communauté
ialésienne. Ils apportent à la oommunauté une contribution
originale et précieuse, Par les services qu'ils peuvent encore

rendre, mais surtout par leur exemple et leur souffrance. S'ils ne

peuvent plus occuper les postes de rsponsabilité directe qui

étaient les leurs autrefois, ils peuvent cependant, << en acceptant

I un ><. totl
2 uo xttlt,6l6; cf. ausiMB xII, 200 (lrttre au Père Perino); MB xlll,858 (leltre à un

curé de Forli)
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leur situation » et en restant sereins, confiants, dégagés de toute
amertume et ouverts à la communauté, mettre au service de leun
frères-leur expérience, Ieur esprit de famille et le témoignage de
leur abandon en Dieu.

La Règle nous dit que les malades et les confrères âgés ne
sont pas un poids, mais .. une source de bénédictions pàur ta
communauté ». En effet, ils sont marqués d'une manière ipeciale
par la Passion du Christ; c'est pourquoi ils üvent plus intimèment,
pour euJ(-mêmes et pour les autres, le mystère de ia souffrance qui
rachète et sauve. c-omme l'écrit Jean-paul [I : « c-eux qui commu-
nient aux souffrances du christ ont devant les yeux le mptère
pascal de la croix et de la Résurrection, dans iequel le ôhrist
descend, dans une première phase, jusqu'aux extrêmes limites de
Ia faiblesse et de I'impuissance humaines : il meurt cloué sur la
croix- Mais si en même temps dans cette taiblesse s'accomplit son
élévation, confirmée par la force de ra Résurrection, cela iignifie
que les faiblesses de toutes les souffrances humaino p"rr"ni êtr.
pénétrées de la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans la
croix du christ. selon cette conception, souffrir signifie devenir
particulièrement réceptif, particulièrement ouvert à I'action des
forces salüfiques de Dieu offertes à r'humanité dans le christ ».3

, L'article ajoute que les confrères âgés et marades « enrichissent
l'espit de famtlle r»; en eff€t, la souffrànce non seulement purifie
celui qui l'éprouve ainsi que la communauté qui la partagé, mais
elle ravive chez les conflrères de nombreuses énergies, de iolidari-
lé, 9" support, de service qui sont justement desiaractéristiques
de I'esprit de famille Ie plus authentique. c'est pourquoi le texte
peut certifier que ces confrères << rendent plus protonde |unité ,,
de la communauté : aux côtés du confrère qui sàuffre, la commu-
nauté se retrouve unie dans I'offrande du sacrifice rédempteur du
christ. N'oublions jamais que la souffrance chrétienne est èréatrice
de bien : Ia rédemption, en effet, üent de la croix !

3 maN-peUL U, tdrre apGrolique Sahifici doloris,Romel!)83, n. 23
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signiftcation apostollque de la maladie et de la vleillesse des

confÊres.

Pour un salésien, habitué à une activité débordante, la maladie

grave et les infirmités de la üeillesse sont des épreuves particuliè-

iement penibles. Elles constituent un appel à une foi pls üve et

à une forme nouvelle de tidélité, et exigent un approfondissement

de ta vocation elle-même. Læ confrère doit en effet se convaincre

que <. sa üe prend une nouvelle signification apostolique >>' De

quelle façon f Grâce à l'élan de son âme salesiennequi ne change

fur "t 
à l:'utilisation <, salésienne >, de ses possibilités concrètes, il

àccepte I'actiüté réduite (et parfois la passMté absolue) et offre

ses sbuffrances et sa prière en union avec ses frères et en faveur

des jeunes, avec lesquèls, dans de nombreux cas, il aime garder des

coniacts üvants : ii continue ainsi à üwe en lui le .. da mihi

animas n.

En renowelant chaque jour I'offrande de sa Propre existence

marquée par la souffrance, le confrère malade ou âgé .. s'unit à la

p*tirn rèdemptrice du Seigneur », : à chaque moment de Ia

journée, sa üe souffrante ou affaiblie, unie au Crucifié, acquiert

une valeur rédemptrice unique et est donc éminemment << apostoli-

que >r. Cette disposition iniime d'offrande de lui-même en Jésus

christ au Père pour le salut du monde, est une souroe presque

spontanée de prière orplicite, qui occupe_une place privilégiée

dàns hs longues heures de patience du confrère souffrant; il reste

ainsi üvant àu coeur de la communauté et << continue de participer

à la mission salésienne ''-

Dans chaque Province, il est facile de trouver des exemples

illustres de confrères qui ont vécu et vivent pleinement les valeurs

chrétiennes et salésiénne décrites dans la Règle. Rappelons,

parmi de nombreux autres, le vénérable André Beltrami, qui a
ieufire sa vocation salésienne en toute fidélité dans une longue

souffrance, et nous a laissé un exemple à imiter. Rappelons aussi

le témoignage du Père Joseph Quadrio qui accepta sa maladie des

mains AriSeîgneur et réorganisa sa üe en formulant les résolutions

suivantes :
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<( Au nom du Seigneur Jésus et avec sa grâce, je me propose
durant la maladie:

1) de üwe avec Lui en communion de pensées, de sentiments,
dbffrande continuelle;

2) de sourire et de répandre la sérénité parmi les médecins, les
infirmiers, les malades, les soeurs. chacun doit voir en moi la
« benignitas et humanitas salvatoris nostri Dei (la bonté et la
tendresse de Dieu, notre Sauveur);

3) de soigner avec amour la prière : la Messe (quand je le
pourrai), la communion, Ie bréüaire, Ie chapelet, le chemin de
Croix, etc... Je remplirai ma journée de prièrê;

-4) d'occuper mon temps le plus consciencieusement possible
en lectures utiles;

5) de donner à chacune de mes conversations avec n'immrte
qui un ton sacerdotal simple et discret ».a

Dieu note Père,
accorde à notre communauté
de savoir accueillir, comprendre
et soutentr en esprit de famille
nos frères mnlades et ôgés.

A chacun d'erq accorde la grôce
d'une foi t ù,e,
aftn qu'en s'unissant à la passion du Christ, ton Fils,
ils réaliserx, selon ta volonté,
lo vocation salésienne,
en portant à son terme leur offrande d,amour
pour les jeunes et pour les frères.

a p. VALENTINI, Dan Giuxppe euadrio, madello üqiiaucodoalq t AS Rome 1980.
p.164
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ART. 54 I,A MORT DU COI\IFRERE

La communauté entoure d'un surcrolt de charlté et de prière le

confrère gmvement malade. Quand vlent pour lul I'heurc de donner à

sa vle consacr{e son achèvement supl€me, se§ fêres I'aldent à

particlper pleinement à Ia Pâque du Chrlst' pôur lô sa6sien, la mort est lllumlnée par I'espérance d'entrcr dans

la Jole de son Selgneur.l Et, quand ll arrlne qu'un saléslen meurt en

tra:yalltant pour lis âmeE Ia CongrÉgatlon a remporté une grande

victolre.2
Iæ souvenlr des conllères déftrnts unlt, « dans la charlté qul ne

passc pas ,r3 ceux qul chemlnent encolt et ceux qul rcposent dans le

Christ

I
2

3

Cf' Mt 25,21
ct. MB :KVll,273
Cf. I Ca 13,8

tes
En trois paragraphe§, I'art. 54 dweloppe les pensées suivan-

la communauté soutient le confrère dans les derniers jours de

sa üe;
I'espérance illumine la mort du salésien;

upre* tu mort" le confrère reste uni avec les vivants dans .. la

charité qui ne Passe Pas ».

La communauté autour du confÈne gmvement malade'

L'approche de la mort du confrère e§t pourto* lo. membres

de la ômrunuuté un appel à un surcroît de charité. Il est

important que le confrère soit aidé à donner toute leur valeur aux

derniers moments de sa üe.
Ia Règte engage la communauté à Se re§selTer autour du

confrère giaremeni malade pour I'aider à comprendre le 
.sens

profond d-u mystère de sa mort de consacré. L'article souligne

particulièrement deux aspects de ce mptère'
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I-a mort d'un religieux est directement liée à sa consécration
religieuse. sur la base de la mnsécration baptismale, en effet, lejour de sa profession il s'est << offert totalemént , à Éieu et mis à
yn s:*iry, s'engageant à être fidèle jusqu'à la fin. A présent, à Ia
dernière étape de sa fidélité, il est inüté à donner 

"*o." à Dieu
la preuve ultime de son amour et de son abandon filial : c'qst
« l'achèvement suprême »», le dernier o Oui, père ! n, Ie « tout est
accompli ! ".

Mais un autre mp_tère s'accomplit encore en lui. Etre baptisé
et s'engager par la profession religiéuse, c'est entrer dans la râque
du seigneur, et accepter de mouiir à soi-même pour renaître à laüe nouvelle du Ressuscité. A I'approche dè ra mort, cette
participation rejoint sa plénitude : il i'àgit de mourir entièrement,
en unissant son propre sacrifîce à celui du crucitié, pour reüwe
entièrement dans la üe du Christ Seigneur.

Pour que le salésien ait la grâce de se maintenir dans cette
perspective de foi, les constitutions inütent tous les membres de
la communauté à I'aider avec un surcroît de charité dans ces
moments décisifs de son existence.

Iæ sens de la mort du saléslen.

Don Bosco a beaucoup parlé de ra mort à ses confrères et à
ses jeunes. Avec réalisme, il les .. syslçait » chaque mois à Ia
.. bonne mort >», leur enseignant à mourirâu peché p'our être prêts
un jour à accueillir la mort dans la joie dè r'amitié diüne. Le
salésien peut donc, à un titre speciâ[ regarder la mort aver
sérénité.

Mais Ie deuxième paragraphe engage décidément le salésien
à regarder la mort à la lumièrè de sa üe d'apôtre. En effet, il a
vécu .. en servant » Dieu dans ses jeunes fréres; ir espère donc
s'entendre dire : o seruiteur bon et !îdèle, entre dans te joic de ton
ÿattre I (Mt 25, 23). C'est I'assurance que donne Éon Bosco
lorsqu'il parle à ses confrères de la récompense qui leur est
réservée et quand il indique le paradis comme Ie rieu de rendez--
vous pour ses fils, le but auquel tend tout le travail. le moment du
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reps.l Aux premiers missionnaires, il laisse ce souvenir : << Dans

io f"tiguo àt hs souffrances, qu'on se rappelle qu'une grande

récomftnse nous est préparée au ciel "'2
[,e texte rapporteïnè autre phrase célèbre de Don Bosco. où

il tait coihcideila réussite de I'existence d'un salésien, fidèle à sa

mission, avec le succès de la Congrégation même : « Quand il

arrivera qu'un salésien succombe et perde la üe en travaillant pour

les âmes, alon vous poulTez dire que notre CongÉgation a

remportéun grand triomphe, etsur elle descendront d'abondantes

bénèdictions 
-du 

ciel ,.3 
'tæ 

salésien ne prend jamais sa retraite,

même si une assurance sociale lui en offre la possibilité. Il travaille

.. pou, les âmes ,r, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus la force, disposé à

succomber à la tâche.

c'est I'application suprême duo da mihi onimas, cetero tolle » ;

Seigneur, enière-moi aussi ce repos final auquel tout homme

urp"ir", si par mon travail je puis encore faire du bien à une âme !

Dè cette manière, I'art. i4 iejoint le premier article de la Règle

qui citait cette autre phrase d-e Don -F * : « I'ai promis à Dicu

qu, *o vie, iusqu'ù son demier souffle, serait pour mes pouvres

Sorço^ r. lÏ*utlétien est apôtre jusqu'à-la [in, et meurt en apôtre'

iotrérent avec I'exhortation de notre Père : << Nous nous repose-

rons en Paradis ,r.a

La << comntunlon dæ salnts » saléslenne'

L'art.gnousrapPelaitnæpatronsetprotecteurscélestes.
Notre art 54 se conclut en rappelant notre << oommunlon )» avec

I A propæ des érocations du peradis par Don Bæco, voir par exemple ; MB lll,61; Yl,

uz;înil»;vlll,444iX 367; XvIIt. i33. sso (« Dites aru jeunes ger» que je les attend§

lous en Paradis ").2 DoN Bosco, Sanwin au m&qrruùq, MB X1,38* cf' Appendice Const' 1984'

P.É4
3 DoN Bosco. " Tæwnat spiiuel ". cf' Appendice Const' 196{' p' 258

a Mrxrrl,ot

230



les frères défunts, qui s'effectue non seulement par la prière.
comme le dira l'art.94, mais par le lien permanent de la c'harité.
I-e texte s'inspire du n. 49 de là constitutiàn .. Lumen Gentium ,, :
<< Tous-.. nous oommunions dans la même charité envers Dieu et
env€rs Ie prochain, chantant à notre Dieu le même hymne de
gloire. En effet, tous ceux qui sont du christ et possèdent son
Bprit, constituent une seule Eglise et se tiennent'mutuellement
dans- le Christ (Ep 4, 16). Donc, l,union de ceux qui sont encore
en chemin, avec leurs frères qui se sont endormis àans la paix du
th-ri:t' ne connaît pas la moindre intermittence; au contrairè, selon
la foi constante de I'Eglise, cette union est renforée par l'éihange
{e.s -uiery spirituels ». La lecture quotidienne du nècrologe 1àtnèg]jZ) ne doit pas seulement nous porter vers le pu.Ié Oo
confrères que nous avons connus, mais raüver notre cohmunion
présente avec er»( dans le christ ressuscité. Nos relations avec la
Jérusalem céleste soutiennent ainsi notre vocation et la üe même
de Ia communauté.

Dfuu notre Père,
nous te recommandons nos confrères
qui sont sur le point de mowir.
Soutiens-les à l'heure suprême de leur sacrifrce,
atin qu'ils puissent porter à leur occomplissement,
dans lo frdélité et dons l'amour,
ce qu.'ils ont promis au jour de leur prolessio4
et qu'ils soient unis dans la pôque étemelle
avec to,ts tes Saints.

Ravive en nous tous l'espéronce danru la morl
et aide-nous à travailler pour toi jusqu,à Io fin
Dans la chaité qui ne passe pas,
maintiew dans I'union
cew qui cheminent encore §uî cette teûe
et ceux qui ont déjà atteint le repos du cicl
dans le Christ, ton Fils et notre Seigtcun
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ART. 55 LE DIRECTEUR DANS I,A COMMUNAUTE

Iæ dlrecteur repr{sente le chrlst qul unlt les slens dans le servlce

du Père. Il est au centre de la communautÇ ftèrc parml des frères qul

neconnaissent so re§ponsabllité et son autorltê
sa premlère tâche est d'animer la communauté pour qu'elle vlve

dans la ftdéltté aux Constltutlons et crclsse dans I'unlté. II cmtdonne

les efrorts de tous en tenant compte des drolts, des devolrs et des

capacltés de chacun.
Il a aussl une rcsponssblltté dlrccte envers chaque cnntrr.e: ll

l,alde à réallser sa vocadon personnelle et le soutlent dans le travall qui

lul est conllé.
sa solltcttude s'étend arx Jeunes et aux collaborateurs pour qu'lls

derylennent progresslvement Gorrsponsables de la mlsslon commune.

Par la parole, les contacts fréquents et les déclslons opportunesr ll
est père, maltre et gulde splrttuel.

L'art.55 présente « le Directeur dans la communauté >>' C'est

le dernier des articles qui dessinent les rapports interpersonnels

entre les mnfrères; ceux-ci üvent dans la même communauté

locale, et partagent le mptère de Ia communion dans le même

style salésien ei un esprit fraternel orienté tout entier vers la

m-ission pastorale. Dans ce contexte, le Directeur a§sume un profil

original, qui découle de la communion vécue dans la communauté

fralerneilè et apostolique. En fait, dans I'Eglise, toute communauté

a besoin de quêlqu'un pour I'animer et assurer la cohésion de ses

membres; le'premier ôh"titr" du Directeur est de rendre à la
communauté ie service fraternel et apostolique de la << koinonia ,'

(union). Même s'il occupe la charge de « directeur d'une oeuwe »),

ii Ooit ioujours re§ter ün " frère )» et sa première attention doit

aller ar»r personns à unir entre elle§ pour la réalisation de la
mission (cf. Règl 72.176).

I-e protil riche et complexe du Directeur salésien a été

approfondi sffcialement au cours du cG21 : ses orientations ont
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été prises en compte dans ra révision des constitutions et dans Ia
rédaction du précieux.. Manuel ,, du Directeur.l

L'art. 55 n'est pas le seul à parler du Directeur : les différents
aspects de sa fonction sont décrits aileurs, seron re sujet. En
particulier :

l'art- 4 rappelle son rôre générarpar rapport à ra << forme » de
la communauté;
l'art. 44 le présente oomme lanimateur et re guide des
coresponsables de la mission salésienne;
cet art. 55 le montre avant tout .omme I'animateur et le guide
de toute la mmmunauté fraternelle et apostolique :
les arl 65 et 66, à propos de lbMissarr", *riigneront son
rôle dans le discernement communautaire de la-volonté du
Seigneur;
l'art. l2l aflirme que << les communautés ont pour guide un
confrère prêtre »;
enfin, son minirstère de gowernement sera spécifié en détail
dans le chapitre sur « re service de fautoriié rocare » (art.
175-186).

. . - L'uÿ. 55 que nous examinons maintenant développ cinq
idées : la place du Directeur dans ra communauté, ses'devoirs
envers la communauté, ses devoirs à l'égard de chaque confrère,
1es 

rapports avec la communauté éducative, la manièie salésienne
d'exercer son autorité.

Iæ Dlrecteur, centne vlslble de la cummunlon fratemelte.

Le décret conciliaire « perfectae caritatis ,, rappelle que res
supérieurs religieux sont les représentants de Dieu.f iæs coistitu-
tions salésiennes le précisent ici en disant que le Directeur

I Cf, CC2t,466l. Suiÿant les décisions de ce Chapitre, on a rtrigé un « Manuet » donl
le titre résume bien loriginarité de son profir : r t, i»rot*r, un ministère pour |animationa le goutvtnemqu de Ia cotnmunauté locale »
2 G. pc, 14
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« représente le Christ »» dans une de ses fonctions capjtales :réunir

Us àXcptes pour les foire conesponlre ensemble à la volonté du
père, ef lesiendre disponibles à son service et à celui des frère.s.

I-e Christ a été et resie le parfait Serviteur du Père, << ogissant
j*qu'a la mort ». Mais il a vbulu aussi rassembler autour de lui les

âi*"ipto afin de les associer à son service du Père pour le salut du

monde. C'est à cette image et à cette fonction qu'est renvoyé le

Supérieur, .< en esprit d'h-umilité évangélique ''3' 
L'autorité du Superieur n'occupe pas dans la communauté le

même niveau que I'aùtorité hiérarchique. C-elle-ci est la source de

la communion èccËsiale et engendre la oommunauté dont elle est

ie .. principe visible et le fondement de I'unité "a 1le Pontife

,o*uin I'esi pour I'Eglise universelle, chaque Evêquel'est polr son

Èg[se particulière). L'autorité religieuse, elle, suscitée par I'Esprit

à i'intérieur de la communauté, se situe au point de convergence

des appels de chacun pour les orienter vers la réalisation du projet

oommun déterminé Par la Règle.

Le titre de " Supérieur », donné au Directeur ne doit pas nous

abuser : il n'est pas ., au-dessg5 »' de ses frères, mais au même

niveau : << frère pàrmi sæ frères »; cependant, parmi 
"Yl 

iloccupe

ia pta"e .. centrale >», pâfos qu'il doit àssurer I'unité et I'animation-

L'ègafité de niveau nè supprime en rien I'autorité du Supérieur :

il a été choisi pour être 
-Ë 

signe du Christ, Centre et Tête, au

milieu de ses fières; et ses tréres .. reconnaissent dans la foi sa

responsabilité et son autorité ,»-

Cepointdewejetteunelumièreinattenduesurlachargedu
Supérieur : ce que l'Éucharistie réalise sous la forme sacramentelle

en construisrnila communauté dans le Christ comme communion

fraternelle (cf. C-onst 88), ce que I'Esprit réalise-de. manière

inüsible en poussant des membres diftérents à se réunir dans la

charité fraternelle, le suffrieur I'exerce üsiblement, au nom du

Christ, avec I'appui confiànt et cohérent de tous ses frères.

3 cr. ccs, G44i cG2I, 52-53

a ct. Lo, zl
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Devolr du Dlrecteur envers la communauté.

Pour définir le rôle du Directeur, re cGzr sesert du mot
« animateur »; I'art. 176 unira concrètement cet aspect à I'autre
devoir du Directeur : celui de gouverner.

c-et art- 55 affirme que le Directeur est I'animateur de la üe
salésienne de la communauté sous tous ses aspects : la communion
fraternelle, Ia mission apostolique, la pàtique des conseils
evangéliques, la üe de prière.

cette animation doit toujours rechercher avant tout I'unité de
la communauté dans la charité; mais elle oonoerne aussi le projet
que tous les membres de la mmmunauté sont appelés à réaliser en
toute circonstance, selon I'idéal exprimé dans lq-constitutions. I-e
Directeur salésien est donc à la fois I'homme du dynamisme, de

f'avgnir et de I'espérance, et celui de Ia fidélité à I'authentique
tradition salésienne. Il est, dans notre communauté d'apôtres
colsagrés, celui qui « préside à la charité », QUi construit et
maintient I'union des pensées et des ooeurs dans 

-ta 
charité.s

o Il coordonne les efforts de tous » pour accomplir Ia mission,
car.le travail apostolique a besoin dbrganisation poui être efficace,
et I'unité d'action est un des facteurs qui mniribue le mieux à
I'unité fraternelle. Mais le Directeur ânime et coordonne les
efforts de ses frères en veillant à ce que chacun puisse donner le
meilleur de lui-même, (< en tenant compte des dàis, des devoirs
et des capacités de chacun >».

I-e rôle d'animateur réclame donc du Directeur que, sans
perdre de vue les valeurs traditionnelles de lesprit salésien
exprimées dans les constitutions, il sache mettre èn valeur et

5 cr. ccs, stz. il4. ffib; cG2I, 6
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harmoniser les dons de chaque confrère pour l'épanouissement de

la üe sal&ienne de la communauté-6
En d'autres termes, le Directeur guide la communauté pour

qu'elle recherche et réalise la volonté du Père : << seigneur,

qu'attends-tu de nous, ici, maintenant ? » Il est le premier

rLsponsable, et pas seulement du point de vue juridique (cf'

Const 176), mais il exerce cette charge en réelle coresponsabilité

avec ses frères.

Devolr du Dtrsteur envent chaque confière.

Le Directeur doit encofe aider chaque confrère à répondre,

dans sa üe personnelle, à la même question : « Seigne-ur, qu'at-

tends-tu de moi, ici, maintenant ? »». L'art. 52 confiait à la
communauté la charge d'offrir à chaque confrère « la possibilité de

déployer ses dons dé nature et de grâce »; ici, les Constitutions

"mrr"nt 
que le suffrieur local a une re§Ponsabilité particulière

dans cetteia"he: if a reçu la charge d'accompagner et de guider

ses frères pour réaliser leur üe salésienne.' C'est pourquoi le

Directeur àt disponible pour ren@ntrer ses confrères et fait en

sorte de devenir un guide-spirituel de plus en plus valable. De son

côté, Ie confrère recourt à son Directeur avec confiance, aussi bien

pour les problèmes de son travail apostolique que pour la matura-

tion de sa vocation.
[.es articles 67-70 sur I'obéissance salésienne préciseront plus

loin les aspects de ce rapport réciproque, et souligneront I'aide

6 S'adrcssenf aux Provinciars et 8uI Dirccteure, don Rua etprime comme suit leur lâche

d'animation : o læ Direcleur doif êfre le celttre de toul, le moteur dont part toute la force;

mais avec 1e3 élèv€s, votre ac{ion doit être médiate : toul ira bien dans la maison si chaque

satésien fait bien son deroir; vollq vous rygz à veiller, à encourager et à former Pour que

chaann accomplisse bien son devoir » (cf, Lættre du 25.ü.1901 in Lct circoloi,

p.3{Il-310).
7 Don Bo- n,hésite pas à allirmer: . Chaque Directeur doit rendrc comple à Dieu de

l?me de chacun de ses confêres : c'est Dieu lui-même qui les a placés sous sa direction

spéciale » (au cours de la retraite de Lanzo en 1871, MB X' lÿ18)'
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importante que la rencontre de chaque confrère apporte au
Directeur pour guider la communauté.

Ilevoir du Dlrecteur envers læ Jeunes et les cullaborateurs.

- Le quatrième paragraphe rappelle que dans Ia tradition
salésienne, le Directeur est Ie directêur et ie père non seulement
de.s confrères, mais aussi des jeunes confiés aü soin pastoral de la
communauté. Notre modèle idéal reste toujours Dbn Bosco au
valdocco : sa paternité s'étendait, avec des manières de faire
différentes, auxmnfrères et ar»r jeunes de loratoire. Le Directeur
d'une oewre éducative qui ne serait pas en contact avec les jeunes
mutilerait gravement sa paternité salésienne !

Par rapport aux collaborateurs de nos oeuwes et de nos
actiütés, c'est la même chose. si le Directeur est le centre
d'animation de la oommunauté fraternelle et apostolique des
confrères, les laics engagés dans le travail éducatif et pastoral
doivent se référer eux aussi à ce centre moteur, dans le i"sp."t,
bien entendu, des rôles intermédiaires mnfi& à d'autres *nfèro.
clest ce que souligne le cG2l quand il dit que re Directeur est
« Ie guide pastoral de la mission salésienn€ », <( lbrienteur des
tâches d'éducation et de promotion humaine confiées à la
communauté ,r.t Les constitutions soulignent à juste titre que la
référence au Directeur a comme but dè rendre res jeunes aussi
bien que les collaborateurs non salésiens, toujours prus " corespon-
sables de la mission commune ».

.. Père, rnaitrc et gutde splrltuel ».

[,e dernier paragraphe s'arrête sur la manière salésienne

f'exercer la charge de Directeur, à I'exemple de Don Bosco. <. par
la parole, les contacts fréquents et les décisions opportunes, il est
père, mattre et guide spirituel ». II est possibÈ d'établir des

I ct. ceil, s2
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corrélations et de dire que, par sa parole, le Directeur exerce la

charge de maître; par ses conlacS fréquents et son action sanctifi-

catriô, celle de père; par ses décisions opportunes, celle de guide'

I-e titre de-r, père, est lié à une longue tradition salésienne

qui voit dans le Directeur le représentant et I'incarnation de la

paternité de Don Bosco. Le premier alinéa aflirme que le
birot"ur est « frère parmi les frères »; précisons qu'il est un-frère

qui agit comme un << père ». Est-il posslble poq u-1 frère d'assu-

*"t Oo tâches d'ordrè paternel ? Oui : le Concile I'a dit à propos

des Evêques et des prêlres.e Et c'est ce que la Christ a réalisé au

plus haüt degré. Le CGS relevé à plusieurs. reprises t- " k
§uffrieur doit être un frère qui, à I'exemple de Jésus, PY9 place

p".ri ses frères pour révéleiet signifier la paternité de Dieu 
".10

" Son mdèle est le Christ, reflet de I'amour du Père pour les

hommes rr.ll
une raison non moins valabte, c'st I'esprit de famille et la

longue tradition de paternité du Supérieur, en particulier-l'exemple

de 
-Don 

Bosco. Ràppelons ce témoignage significatif du Père

Rinaldi : << Notre Fondateur n'a jamais été que @re, dans le sens

le plus noble du terme; et la sainte Eglise I'invoque:naintenant
dans sa liturgie comme Père et Maître de la jeunesse. Tou!9 sa üe
est un traité complet de la paternité qui üent du Père céleste et

que notre Bienheureux (Don Bosm) a pratiquée ici-bas à un degré

*péri"u. et pour ainsi dire unique, à l'égard de la jeunesse et de

tous... Et comme sa üe n'a été que paternité, son o€uwe et ses fîls

ne peuvent subsister sans elle... C'est en oe sens que la paternité

nous oonoerne tous et que nous sommes tOus tenus de la garder

üvante dans nos coeurret dans nos oewre§ rr. Mais, continue le

Père Rinaldi, .< I'exercice extérieur de la paternité est nominale-

ment transmise au Directeur de la Maison, non seulement pour

qu'il la garde, mais pour qu'il I'exerce selon les enseignements et

lL exefrples de notre Bienheureux rr.r2 I est normal que dans

9 cf.LG,zB.3ztPo,9
lo ccs soz
rr cos, u4
12 ACS n. 56. ?.6 swit 1931, p. 939-940. (Reproduit daw ACG n. 332 (190) p. 51'52).
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chaque oommunauté, la présence de Don Bmco Sre soit signifiée
par la personnalité affable du Directeur. Une pr&ence oomme
celle de Don Bosco, pleine de bonté et de disponibilité, sans
paternalisme, capable d'amener ses fils à partager largement sa
responsabilité d'apôtre.r3 La paternité spiritueile, à la salésienne,
est le devoir le plus beau du Directeur; et la tradition salésienne
nous dit combien I'exercice du ministère de la Réconciliation agit
sur le coeur du Directeur-prêtre, pour développer sa paternité.la

Le terme de « père , éclaire ceux de « mnftre » et de « gui-
de » : le Directeur est le père de sa famille qu'il .< forme » et qu'il
« guide ». I-e CGS a précisé ces devoirs, que le Directeur exeroe
pour engager sans cesse à renouveler la vocation commune, à en
approfondir I'esprit et à en réactualiser la mission selon les
exigences des temps et les besoins des jeunes.rs L'art. 44 des
C-onstitutions a déjà mis en avant le rôle de « guide » du Direæ-
teur, et I'art. 175 des Règlements généraux précisera quelques
aspects de son devoir de .. maître rr.

L'article ne se rapporte pas directement à la direction
spirituelle indiüduelle et de conscience, qui fait cependant partie
ds devoirs du Directeur (cf. Const 70), mais à la direction
spirituelle de Ia C.ommunauté comme telle. Elle consiste à former,
à stimuler, à enmurager, ainsi qu'à inüter à évaluer la vie
spirituelle et apostolique de la C.ommunauté.

13 cr.cc§ 4%4g.so2-«r
14 Cl. eCS n. 56,26 awil 1931, loc. cir.; cf. ausi E" VIGAIIô, L,otinatiot da direcar
salésie4lCS n. 3()6 (1982), p. 21t-Er: @r. aussi ICG n. 332 (1990) p. 55-52).
15 ct ccs «o
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hions le Père céleste
qui nous réunit en lésus Christ,
par l'oeuvre de l'Esprit-Saint,
pour multiplier dans notre Société
le don de la patemité spiiruelle.

Afîn que dans nos communautés
les Supéieun soient I'imoge vivante du Christ Bon Posteu.r,

qui offie sa vie pour les siens

et les unit dans le service du Père, pions.

Afîn que nous sachions voir en notre Directeur
la présence du Père céleste,

l'aimer, l'honorer et collaborer avec lui
à I'oeuvre commune qui nous est conftée à tous, prbns.

Afin que soit donné à notre Directeur
l'esprtt de la vraie patemité
qui l'éclaire pour être ù l'égard de chaque conÿère
un guide sage sur la voie du Seigneur, pions.
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ART. 56 COMMUNAUTE ACCUEILI,ANTE

Les confêres pratlquent avec slmpllclté le don de sol et le portage
dans I'accuell et I'hospttallté. Par leurs attentlons et leur gaftÇ ils font
parttclper chacun à I'esprlt de famllle saléslen.

Toutefols, pour favorlser le rcspoct mutuel et I'expresslon de la
communlon fraternelle, la communauté r{serve aux seuls confièrcs une
partie de la malson rctigleuse.t

| 
"f.Crc,r:n.(f;7,1

La mmmunauté salésienne est une oommunauté apostolique :

sa mission I'implante au ooeur de la société et de I'Eglise; elle se
crée ainsi toute une une série de relations << ad extra " (en dehors
d'elle-même), particulièrement avec la jeunesse: elle est une
communauté éminemment << ouverte ».

Après avoir considéré les aspects fraternels de la communauté,
les C,onstitutions présentent ses relations avec les autres commu-
nautés ainsi qu'avec les personnes oonsernées par sa mission. C'est
I'objet des art. 56-59.

Quant à lui, I'art. 56 consacre un paragraphe sur I'accueil et
I'hospitalité, et un autre sur les lieux réservés aux confrères.

Accuell et hospltalité.

Ce sont deuxvaleurs évangéliques. fondées sur I'enseignement
et sur I'exemple du Seigneur. Il suffit de rappeler que Jésus les
place parmi celles qui feront I'objet du jugement final : .< J'étais un
étranger, et vous m'avez accueilli (...) Seigneur, quand est-ce que
nous t'avons vtr étranger et que nous t'avons accueilli ? (...)
Chaque fois que vous I'avez fait à I'un de ces petits qui sont mes
frères, c'est à moi que vous I'avez fait " (Mt 25, 35-40). Nous
savons que la communauté chrétienne des origines reconnaissait

1.2 - 16
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dans I'hospitalité une manifestation priülégiee de la charité
fraternelle.l

I-es Constitutions salésiennes disent que ces valeurs évangéli-

ques sont très importantes pour notre esprit de famille. Chaque

salésien a fondé son oristence sur le don total de soi et sur le
partage : il refuse donc radicalement de s'enfermer dans l'égoi§me

et il est prêt à concrétiser sa charité ., dans I'accueil et I'hospitali-
té ». Ceci précisément parce que la communauté a une dimension

fraternelle qui I'appelle à témoigner de I'amour qui relie concrète-
ment les frères à ceux qui s'adressent à elle au nom du Seigneur.

Fidèle donc à la tradition salésienne, la communauté accueille

ses hôtes, et les entoure d'attentions délicates et de " gaîté "
fraternelle salésienne.

I-a Règle parlera plus loin de la solidarité spéciale avec les

plus petits et les plus pauwes (cf. Const 79). Don Bosco nous a
enseigné à avoir une attention privilégiée pour les pauwes: cet

amour d'hospitalité envers le pauwe, il I'avait appris auprà de

Maman Marguerite et transmis à ses fils. Dans sa maison, les

pauwes doivent toujours avoir une place d'honneur.

Lleux Ésenés sux eonfrètts.

Le second paragraphe donne une norme qui peut paraître, à

première vue, limiter le sens de I'accueil et de I'hospitalité souligné

plus haul En [ait, il s'agit de sauvegarder les valeurs fondamenta-
ies de la üe commune. C.etle-ci permet à la communauté de

réaliser une authentique fraternité, qui favorise fortement à son

tour les rapports de la communauté avec les per§onnes qui entrent
en contact avec elle. Les valeurs soulignées dans la Règle §ont, en

particulieç la nécessité du « respect mutuel » entre les confrères
et la possibilité d'avoir des espacs pour üwe les moments

particuliers de la communion fraternelle.

1 Sur le sens de I'h6pitâlité chétienne voiç en plus de Mr 25 qu'on üent de citer : Mt lO,

4ù, Mc 9,41; Lc 7. 44 q; t c 14, lÿ14; Frrt 12, 13; Tm,3,A Il, 1' 8: He 13' 2: I P 4,9
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voilà pourquoi .. Ia oommunauté réserve aux seurs confrères
une partie de la maison religieuse ,, : il s'agrt d'une norme
traditionnelle dans la üe religieuse et dans ta uie salésienne.
reprise par le droit canon.2

[,es modalités de mise en pratique de cet article sont présen-
tées dans I'art. 45 des Règlements généraux

Seigneur lésus, tu as dit :
« J'étois un étronger et vous m'avez occueilli »,
enseigne-nous à te voir,
en chaque frère qui s'adresse à nous,
toi, I'hôte mystérieux qui frappes à notre porte,
Pour que ceux que tu nous envoies
trouvent dans notre accueil
et notre disponibiltté
le chemin porr aniver plus strement à toi,
dans la Maison du Père.

1 * -ao_! 
ainsi que le cït2avaient ptaé cette norme dans les Règlemens générarx.

c'est le siège Apætolique qui a demandé d'en transférer ta teneui dans le iqte oes
C.onstitutions, conformément au Code de droit canonique.
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La communauté saléstenne travallle en Gommunlon avec I'Egllse

partlctllère.
Elle est ouverte aux valeurs du monde et attentlve au contexte

culturel dans lequel se déplole son actlon apostollque. solidalre du

groupe humaln où elle vlq elle entretlent de bonnes nelatlons avec tous.
- ul" est per là un signe qut révèle le chrtst et le salut présent

pannl les hommeq et devlent un ferment de nouvelles vocatlons, sur le

modèle de la premlène Gommunauté du Valdocrco.

L'article poursuit la description de§ relations de la commu-

nauté locale 
-avec 

la oommunauté ecclésiale et avec le milieu

socio-culturel qui I'entoure. Il est indispensable que la oommu-

nauté salésienne soit owerte si elle veut s'implanter dans le

groupe humain qu'elle côtoie, que son apostolat porte des fruits

et que se transmette la vocation salésienne.

L'article s'appuie non seulement §ur la tradition de notre

Famille (amoui de I'Eglise et implantation üvante dans le

territoire) (ct const 48), mais aussi sur I'ecclésiologie de oommu-

nion de Vatican II. Selon le Concile en effet, toute communauté

ou groupe ecclésial doit, sans perdre son identité, s'ouwir à

I'intércommunion pour s'harmoniser avec la üe de I'Eglise et

collahrer à son aciion.l Dans le milieu où elle travaille, elle doit,

en outre, .. être réellement et intimement solidaire du genre

humain et de son histoire ,.2

Communlon avec ttEgllse poltlcullètc.

L'arl.48 a déjà affirmé le principe de I'implantation.-de la

communauté dans fEglise particulière et de sa disponibilité à

ART. 57 COMMUNAUTE OIIVERlts

I ct. MR,lo. lr. t4
2 cs,t
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collaborer avec elle pour accomprir sa mission apostorique. ceprincipe est à présent rappelé 3 àu point de vue de la àmmu_
nion : I'ouverture de ra communauté et son union avec I'Egrise
particulière est un témoignage qui se base sur la nature même de
la üe religieuse. [-e texte s'inipire de Ia doctrine de vatican II, qui
se résume en oes termes dans re document << Mutuae Reratio-
nes » : " [,e religieux <( se riwe totarement à Dieu, aimé par dessus
tout, pour être ordonné au service du seigneur et à son honneur,

I 
t-'lr_" 

louLeau 
et particurier »; cette donaîion <. r'unit a rÈliise et

a son mystère de manilrq spéciale », le poussant à agir 
"i"" un

résulte clairement que la üe religieuse est une manière partiôulière
de participer à la nature .. sacramentefle » du peupre a'e Dieu 1...)
.(fæ's rgliqieux) offrent au monde un témoignige visiLte oe
I'insondable mptère du christ en tant qu'ils re Ëp;Â"ri;;i n soit
dans sa contemplation sur la montagne, soit dans son annonce du
Royaume de Dieu aux foules, soil encore quand il guérit les
malades et les infîrmes et convertit les pécheun à une üe"féconde,
quand il Mnit les enfants et répand rui tous ses bienfaits, accom-
plissant en tout cela,.dans lobèissance, ra voronté du pèie lui [aenvoyé » (LG 46),,.4

Insertion dans le milieu socio-culturel.

La mmmunauté.salésienne ne üt pas à r'écart du monde qui
I'entoure; mais elle cherche à s'incarnei en lui et à en coÀp."nar"
les valeurs, les besoins, les probrèmes et res énergies a" üi"n; 

""I'Tl gl'uilsi quil lui est possibre d'étabrir re diar6gue qri àànn"
de I'efficacité à I'annonce du Royaume et au charisme salésien.

1_91 0..r, faire remarquer que le CG?2 aerplicitement voré qu,on rappelle te deroir decommunion avec l'Eglise locale, erprimé déjà dâns t'article ,lE, $ur souligner quliine s.agr
pas. seulement d'un engagement rié au service ap*rorigue, mais d'un rrait caractéristique
de la communauté salesienne et du rémoignage lu.elbtr appelée à donner.a uR, to
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Insérée dans la vie et la culture de son milieu, la communauté

salésienne deüendra un élément üvant de la région, de la cité, du

quartier où elle travaille. Et les problèmes de I'inculturation et de

liacculturation du Christianisme qu'elle üvra s'harmoniseront

étroitement avec la pastorale des Eglises particulières'

si I'art. 56 affirmait la nécessité d'une structure minimum pour

sauvegarder I'intimité de la üe flraternelle, celui-ci atfirme tout

autant que la oommunauté üt pour les autres.

La ôommunauté salésienne a conscience de sa solidarité avec

le groupe humain où elle est implantée,et elle I'exprime; cela peut

enlraîner des conséquenoes importantes, surtout pour tes commu-

nautés qui üvent dàns les milieux populaires ou miséreuc Au

niveau dè ses relations, la communauté se fait accueillante envers

tous ses « voisins ,r, même cegx qui ne constituent pas les destina-

taires directs de son aPstolat.

Les Actes du CGS donnent un oommentaire clair et succinct

de cet article : « Participant au dynamisme de I'Eglise, la commu-

nauté salésienne se maintient dispnible pour le service d'autrui,

offrant à tous les grâces dont le Seigneur I'a comblée. Elle cultive

avec joie et üüfié par la foi les relations qu'elle est amenée à

avoir avec les personnes et les groupes : relations de justice, de

charité, d'amitÈ, de convenance, liens de travail, de communauté

d'inspiration ou d'idéal, de parenté (...) Dans ces contacts avec

I'extérieur, elle a I'occasion de se situer en vérité flace au monde.

d'enrichir de valeurs nouvelles les dons spirituels de sa propre

mission et d'être ainsi rendue capable de se liwer à son action

avec plus de fruit ,t.5

Ii même CGS fait voir ensuite que cet engagement s'applique

tout particulièrement aux <( petites oommunautés » qui ont la

vocation de .. s'insérer dans les milieux de üe et de travail

particulier pour y donner un témoignage de charité et y entrepren-

àr" rn" action d;animation chrétienne, notamment parmi ceux que

rejette la société ,r.6 Le CGzl rappelle, aprà avoir fait l'évalua-

s ccs soz
6 ccs,Slq cf. aussi cG§ 515
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tion des expériences réalisées,7 que pour que pour rester dans
I'esprit apostolique salésien r .. on ng réalise p". une << nouvelle
présence » pour expérimenter de nouvelres formes de mmmunauté
religieuse, mais pour offrir un service qui ne pourrait pas être
assuré autrement ».8

Témolgnage fécond de la cnrnmunauté.

Le troisième paragraphe souligne qu'une communauté
salésienne, cellule üvante de I'Eglise particùrère, profondément
insérée dans un milieu socio-culturel, ei un signe visible et efficace
du Christ incarné et Sauveur. C'est logique èt important.

Dans la communauté et à travers elle, le Christ se rend
présent au milieu des hommes et offre à tous, mais spécialement
aux jeunes pauvres et abandonnés, son salut, sa paix èt sa joie.

Toute communauté vivante est porteuse de üe. de chàrismes
et de ministères. [.a communauté salésienne, pour sa part, apporte
le charisme de Don hsco qui lui üent de rà communion intime
avec le modèle premier du valdocco, et « dgvient un ferment de
nouvelles vocatioræ », aussi bien de vocations salésiennes que de
toute vocation au service de I'Eglise (cf. C.onst 6.37).

C'est la dynamique du grain de fromenl [: communauté
s'implante totalement dans I'Eglise et dans le groupe humain et
donne la richesse de sa salésianité jusqu'à ra deniière'goutte. c-ette
offrande, qui ressemble à une mort pàr amour, donnè naissance à
une nouvelle üe salésienne dans le coeur de ceux qui en ont
partagé le don dans I'Fsprit.

La communauté salésienne, « malson des Jeunes ».

Le chapitre V des C-onstitutions sur les « ç666unautés
fraternelles et apostoliques >>, peut donner Iimpression de ne pas

7 Ct. COZ|,159-161, avec la nore 27 du n. 16lt ceil, tot
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souligner suffisamment I'ouverture de la sommunauté à ceux qui
sont ses << premiers et principatx destinataires » (Const 26). Dans

tout ce chapitre en effet, on ne parle des jeunes qu'à propos du

Directeur, dont la sollicitude paternelle doit s'étendre à eux (cf-

Const 55), et à propos des confrères malades, qui ofÏrent leurs

souffrances pour eux (cf. Const 53).
Mais il ne faut éüdemment pas le détacher de I'ensemble des

Constitutions, qui font sans sesse ressortir le rapport priülégié de

la communauté salésienne avec les jeunes. Nous pouvons en

rappeler ici quelques points essentiels.

La « maison salésienne » n'est pas seulement la « paroisse >»

qui évangélise les jeunes et « l'école » qui les prépare à la
üe : elle est aussi la " maison qui accueille » et la " cour de

récréation pour se rencontrer en amk et vù're dans la ioie »

(Const 40).
L'.< esprit de famille »> De sê cantonne pas aux relations avec

les confrères : .. la maison salésienne - dit la Règle - devient
une famille quand I'affection est réciproque entre ses membres

et que lous, confrères et ieuncs, sl sentent accueillis et
responsables du bien commun » (Const 16).

I-e « Sptème préventif )», notre manière typique d'éduquer et
d'évangélisÊr, « asscr;ie dans unc même apéience de vie

éducateun et jeunes dans un climat de famille, de mnfîance et

de dialogue ,i (Const 38). k communauté éducative, dont la
oommunauté salésienne est I'animatrice, .. as§ocie, dans un

climat de famille, jeunes et adultes, parent§ et éducateurs... »»

(C-onst 47).
L'« assistance salésienne ,r, élément important du « Sptème
préventif », suppose de la part du salésien " la volonté de

contact avec les jeunes »», mais exige aussi de lui « d'être

fratemellement présent au milieu dcs ieunes » et de s'efforcer

de leur offrir une présence amicale (cf- Const 39)-

Ia prière salésienne elle-même exige que les salésiens non

seulement prient << Pour les jeunæ » mais « avêc les ieunes '.
Par cette conüüalité avec les jeunes et par le style jeune qui
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la caractérise, la prière salésienne est « joyeuse et créative,
simple et profonde " (ct Const 86).

Tout cela montre bien qu'une oommunauté salésienne sans
contact permanent avec les jeunes ne serait plus elle-même. on
peut donc dire en toute vérité que la maison salésienne est la
« maison des jeunes " !

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés
et paruiennent à la connaissance de la vérité.
hions pour que nos commururu.tés et chacun de now
soient des témoins constonts
de la volonté divine de salut.

Pour que nous ne nous refermions jamais
sur nos intérêts particulien,
mais que nous gardions nolre coeut et notre espdt
ouverts au bien de l'Eglise et du monde,
nous te prions, Seigneur.

Pour que nous sachions harmoniser
la fidélité à notre charisme
et notre collaboration avec l'Eglise
où nous sommes implantés,
nous te pions, Seigneur.

Pour que nous soyons prêts
à accueillir les voleun du monde qui nous entoute
et à les développer pour l'avènement du. Royaume de Die4
nou.s te prtons, Seigncur.
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Pour que naus sachioru
généreusement faire abstractian de nos goüs,
pour nous faire toü à tous,

à l'æemple du Christ et de Don Bosco,

nous te prions, Seigneur.

Père, fais que chacun de nous
et que chacune de nos communautés
manifeste la chaité de ton Christ,

afin que tous les hommes te reconnaissenl,

tor, le Dieu unique,
et celui que tu as envoYé,

tésrs Christ, notre Seigneur.

250



ART. 58 COMMUNAUTE PROVINCIALE

Les communautés localæ sont prtle vlvante de la communauté
provlnclale. Celle-cl les falt progrresser dans la communlon fraternelle
et les soutlent dans la mlsslon.

Elle sult les nouveaux confêres avec afiectlon; elle vellle à la
formatlon de touq se rt'Joult quand lls rtusslssent et à I'oocasion des
dates heurcuses de leur vlq elle s'atHste de leur mort et garde vlvant
leur souvenir.

Attentlve aux sltuatlons des Jeuneg elle coordonne et vérlfie le
travall apostollque à travers ses servlceg favor{se la cullaboratlon,
anlme la pastorale des vocatlons, assune la contlnulté des oeuucs et
s'ouvlr à de nouvelles actlvités.

Elle cultlve la fraternlté et I'exprlme dans une solldartté cnnqète
avec les autrcs provlnceq la Congrégatlon et la Famllle saléslenne.

la mmmunion fraternelle, qui opère dans la communauté
locale (dont traitent les articles 49 à s7),s'élargit et se réalise dans
la communauté salésienne plus vaste: la Proünce, dont il s'agit
dans cet article, et la C-ongrégation tout entière, famille unie en
Don Bosco, dont parlera I'art. 59.

Le présent article présente la Proünce non d'un point de vue
juridique ou administratif (ce sera I'objet de la quatrième partie),
mais comme Ie lieu d'où provient et où s'exprime la mmmunion
fraternelle et apostolique pour un certain groupe de confrères et
de communautés locales.

Communier, en effet, ce n'est pas cohabiter dans la même
maison. Certes, les exigences mncrètes de la cohabitation offrent
sans cesse des occasions de progresser dans la mmmunion, dans la
charité et dans le pardon, mais les Salésiens n'en üvent pas moins
une authentique « koinonia >> (communion) avec les frères qui
composent la même Proünce, et I'on peut parler d'une waie
(< oommunauté proünciale ». L'art. 58 se propose de décrire
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certains aspects de cette oommunauté sous I'angle de la fraternité
et du service apostolique.

Communauté locale et pmvlnclale.

[.es communautés locales ne sont pas des fls fermées, mais

des cellules üvantes d'un organisme : elles << §ont partie üvante de

la mmmunauté proünciale »»1 la communion fraternelle et la
mission commune sont les derx valeurs qui cimentent les différen-
tes Maisons de la Proünce.

I-e CGS a beaucoup insisté sur la Proviîæcorrüne sntcture de

communio\ et << mnsidère comme un élément fondamental du
renouveau de la üe religieuse salésienne la redécouverte et la
remise en valeur de la communauté proünciale. Elle constitue le
trait d'union entre les communautés locales; elle fait aussi le lien
avec les autres Prorrinces et avec la communauté mondiale. I-a

conscienceüve de cette réalitê,permettra aux Salâiens d'exprimer
d'une manière mnvaincante dans les fais leur solidarité entre
confrères d'une même Proünce et de mieux inÉrer leur apostolat

dans I'Eglise locale rr.t Lâ Province a un r6le essentiel pour la
réalisation du projet aposlolique de la Société, ainsi que pour
l'épanouissement de Ia vocation de chaque confrère. C'est dans la

Proünce que le salésien trouve la réalité de la C-ongrégation

entière incarnée dans un territoire déterminé. I.e' Salésien

appartient à la Congrégation tout entière parce qu'il a êté,

inmrporé à la mmmunauté prorrinciale le jour de sa profession
(cf. C-onst 160).

Le premier paragraphe assigne deux objectifs principau à la

communauté proünciale à l'égard des communautés locales :

promowoir la communion fraternelle de chaque communauté
(« ad intra »» €t « ad extra ») (en son sein et avec I'extérieur) et
soutenir chaque maison, arnr points de we spirituel, pastoral, et
économique, pour qu'elte puisse réaliser sa mission. Ces objectifs
sont expliqués dans le reste de I'article.

I cGS, 512 cl. cottst 157
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C-ommunauté pnovinclale et confnères.

C'est par I'action du Proüncial et de son Conseil, du Chapitre
proüncial, des équipes et des services, des différents instruments
d'information et de communication, que sétablit et se développe
le rapport des confrères avec la communauté provinciale.

Le second paragraphe montre comment elle suit le chemine-
ment de Ia vocation salésienne de chaque confrère, et accompagne
son éveil et sa maturation :

- « elle suit les nouveaux confrères avec affection » :la vocation
que le Seigneur a déposée dans le ooeur du jeune salésien a
besoin d'être soutenue et dwelop$e: elle trowe une aide
précieuse chez les confrères de Ia communauté proünciale, en
particulier auprès du Proüncial et des formateurs. Dans la
troisième partie, les Constitutions specifieront que c'est la pror,,ince
qui est responsable des différentes phases de la formation initiale
et de I'admission aux étapes de la üe salésienne (cf. C,onst 101.
10s);

- « elle veille à la formntion (permancrue) dc tous, :la
@mmunauté provinciale est une oommunauté formatrice qui
garantit, par ses structures, mais surtout par I'exemple üvant de
chacun, la croissance permanente de chaque confrère dans son
projet de üe salésieu

- « elle se réjouit quand tls rétssissent et à l'occasion des dates
heureuses de lew vie »» : c'est dans la Province, et pas seulement
dans la oommunauté locale, que les confrères ressentent I'affection
de la famille qui se réjouit de la réussite des confrères et loue avec
eux le Seigneur;

- « elle s'attriste dc leur mort et garde vivont leur souvmir » :

le terme italien est « perte >» : il s'agit du décà des confrères ou
de I'abandon de la Société par I'un ou I'autre d'entre eux. Comme
une famille, la Proünce en éprouve humainement de la peine et
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garde leur souvenir fraternel, §urtout dans la prière. Elle éprouve

une communion profonde et de la reconnaissance pour les

confrères appelés à la Maison du Père (cf. Const 94).

Comrnunauté provlnclale et travall apostollque.

Il a été question plus haut du rôle de la Proünce dans la

réalisation du projet apmtolique salésien. Le texte en précise

maintenant queiques aspects. Le cadre de référence reste toujours

celui des " iitualions des jeunes » du milieu, qui doivent être

étudiées et demeurer la base qui donne tout son sens à notre

mission.

L'article énumère les cinq tâches principales de la commu-

nauté proünciale, à développer selon une Programmation appro-

priée :

a) Avant tout, etle « cootdonne et véifie le travail apostolique

à traven ses servtces » : les Règlements généraux rappellent à ce

sujet qu'il est de la plus grande importance Que 1 chaque commu-

niuté proünciale éÉbore (...) son projet éducatif et pastoral » (cf.

Rèel4);

b) " Elle favorise la collaboration » entre les oommunautés, les

confréres chargés de rôles d'animation, chaque confêre, les

groupes de la Famille salésienne et les lai'cs engagés dans les

ôrnm,rn",rtés: c'est une tâche importante de la Province pour

réaliser I'unité du projet sal$ien requise par notre vocation à

I'intérieur de I'Eglise particulière;

c) « Elle anirne la pastomle des væations » : ceci par l'intermé-
diaire de de structures et de délégués chargés d'éveiller et

d'orienter les vocations, mais surtout d'encourager et d'évaluer les

projets éducatifs de chaque oommunauté, de promouvoir des

initiatives et des échanges. De cette manière, la communauté
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proünciale maintient üvante cette dimension essentielle de la
mission salésienne et se préoccupe de sa croissance;

d) « Elle assure la continuité des oeuvres » : elle se préoccupe
dela préparation du personnel nécessaire pour que chaque oewre
puisse atteindre ses buts, et, là où c'est nécessaire, elle évalue et
redimensionne les actiütés et les soutient financièrement;

e) Enfin, « elle s'ouvre à de nouvelles octivités » : il reüent en
effet à la communauté proünciale, sffcialement à travers le
chapitre et le conseil provincial, de faire oewre de discernement
pour élargir et réexprimer la présence du charisme de Don Bosco
dans un territoire déterminé.

Communauté proünclale et son ouverture << ad €xtra ».

I-e dernier paragraphe affirme que la fraternité qui s'exprime
à I'intérieurde chaque communauté proünciale s'élargit et devient
o unc solidaité concrète (d'idéaux, de personnel, de biens) avec les
autres hovinces, la Congrégotion et la Famille salésienne ».

C'est un enoouragement discret à la collabration interproün-
ciale et régionale, par exemple à travers les conférences prôüncia-
les, qui manifestent la solidarité et permettent le partagè pastoral
dans les territoires qui présentent des affinités sæiares èt des liens
ecclésiaux (cf. c-onst 155); ou par d'autre initiatives qui débordent
les frontières de chaque Proünce et favorisent ra crôissance de la
mmmunion et de Ia fidélité.

L'article suivant parlera de I'unité de la province avec la
communauté mondiale; ce qui est souligné ici, c'est que le lien
avec les autres Proünces et I'ouverture à la Famille ialésienne
mncrétisent la fraternité salésienne dans une solidarité palpable et
dans des projets réels de présences et d'actiütés communes, qui
permettent au charisme de Don Bosco de s'exprimer dans toute sa
ütalité pastorale, éducative et missionnaire.
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Dieu ne nous a pas appelés à être des unités dispenées,

mais à former un organisme vivant darc l'Eglise.

Prioru pour acquérb la conscience claire
d'appartenir à la communauté provinciale,
aftn d'être en elle, penonnellemeü et en Sroupe,
ies facteun de cohésion et d'effrcacité aPostolique'

Afin quc ruil d'entre nous et qu'oucune de nos commtnautés

nb timbe dans l'eneur de se refermer sur soi,

mais que tous ensemble dans la communauté provinciale,

naus appreniorc à nous connaltre,
à nous comprendre et à nous aider
dans I'accomplissement de la mission communr, prion*

Afin que l'engagement de ta hwince pour les vocatio'1s

devienne aussi le nôtre,

et que nous sayoru attentifs ù discemer en chaque ieune
les germes de I'appel divia prions.

Afm Eæ nous partagioru avec tous les-confrères

ei avéc touteE les communautés de la hovince
les moments de ioie et de peine, de succès et d'échec,

pour approfondir le setu de notre appartenance

et renforcer l'esprit dc famille, Prions.

Seigncur, fais que daru nos hovinces
règne la charité fratemelle et la cæpération de tous

à1'oeuvre apostot@ quc tu noust as confîée,

afin que l'Egtise daru laqrclle nous travaillon§
puisse bénéfrcier des lruits de note charisme,

spécialement potfr le bien de la ieunesse Pauvre
et des miliew poPulaires.
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ART.59 COMMUNAUTEMOI\IDIALE

La pnofesslon rcllgleuse lncurport le saléslen dans ta Sælété, le
falsant partlclper à la communlon d'esprlÇ de témolgnage et de servlce
que celle-cl vlt dans I'Egllse unlverselle.

Uunlon avec le Recteur maJeur et son Conse[, la solldarlté dans
les lnltlatlves apostotlqueq la rummunlcatlon et I'lnfomatlon sur le
travall des confièrcs, approfondissent, en falsant cmitrc la communlon,
Ie sens de I'appartenance à la communauté mondlale et pr{dlsposent à
se mettre à son servlce.

C'est au niveau mondial, et pas seulement au niveau local et
proüncial, que la mmmunion entre tous les confrèrs de la
C-ongrégation crée une série de relations qui révèlent une
authentique oommunauté mondiale salésienne.

Le premier paragraphe de I'article 59 traite de la communauté
mondiale à laquelle chaque salésien participe dà le moment de sa
profession, et le deuxième, des principaux moyens qui fortifient
cette communion.

Iæ saléslen falt partle drune << comnunauté mondiale ».

Le texte commenoe par rappeler la signification de la profes-
sion religieuse, spécialement de Ia profession perpétuelle, qui met
fin au travail de discernement de la vocation par une double prise
de conscience :

le profès se sent désormais prêt à dire son « oui »» au Sei-
gneur, qui I'a appelé à << rester avec Don Bosco » et qui lui
fait don de nornbreux frères dans le Christ (ses ., mnfrères »>

salésiens);

T.2 - t7
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Ia Société salésienne, à travers le Recteur Majeur au nom de

qui est reçue la profmsion, le reconnaît mmme confrère et

I'accueille avec joie (cf. Const 24).

Audelà du fait juridique de l'<< inscription »» (ou << incardina-

tion ») à une <. circonscription » déterminée (cf- C-onst- 160), les

Constitutions soulignent que le proflà commence à faire partie

d'une tamille religieuse qui a une dimeruion univenelle: devenir

salésien, c'est entrer dans une grande oommunauté que le

Fondateur a personnellement prérrue et voulue sans frontières.

C,ette owerture, cette respiration à rayonnement mondial est un

des traits les plus beaux de notre esprit salésien-

C-e fait nous met directement au service de lEglise universel-

le : la Congrégation oomme telle üt' dans I'Eglise, uog tt oommu-

nion ,, originale « d'esprit, de témoignage et de service »; ce qui

suppose que tous les Salésiens vivent en fait un même esprit,

corcourent à une même action, et portent un témoignage

identique. Chacun doit donc avoir conscience de participer à cette

richesse spirituelle et à ce travail apostolique de dimension

mondiale.
Bref, comme I'exprime le CGZI, la C-ongrégation est une

oommunauté mondialè qui « rend présente notre fraternité dans

I'Eglise universelle r.l

Ls moyens de prcmowolr la ctmmunauté mondiale.

Le second paragraphe décrit tout ce qui peut renforcer la

communion entre les Salésiens au niveau mondial :

a) « L'union avec le Recleur Maieur d son Conseil »»' Il ne

s'agit pas ici d'une simple union juridique, mais d'un lien spirituel

I cc2t,y
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et affectif avec le successeur de Don Bosco et ceux qui coilabo-
rent directement avec lui pour animer toute la Congrégation.
Accueillir leurs directive.s et méditer leurs orientations est un oes
moyens les plus pratiques de cultiver la fidélité au Fondateur et de
renforcer I'unité de la Congrégation.

_ b) o La solidaité dans les initiatives apostoliques » que la
C.ongrégation entreprend au niveau mondial. II suffit de penser,
par exemple, au (< Projet Afrique ,, qui a apporté tant de cohésion
et d'élan missionnaire à la Congrégation entière. Eüdemment, la
solidarité ne se limite pas aux seuls aspects économiques (dont
parle directement l'art. 76 des Constitutions), ni à un simple
sentiment indiüduel. c'est un engagement actif, une aide mutuélle
multiforme entre les Provinces du monde, qui implique les projets
apostoliques, les mnfrères disponibles, la collaboration et la
participation éventuelle de la Famille salésienne elle-même...

c) " La communication et I'information sur le travail des
confrères ». I-e CGS aflirmait déjà que chacun est << conscient que
cette information à I'intérieur de la congrégation et au dehors est
au service de la communion fraternelle et (qu'elle ne doit) jamais
(se faire) à son détriment.2 Rappelons au passage I'importance
que le CG22 a accordée à la communication sociale, dont fait
partie la communication salésienne, qui a expressément été confiée
à un Conseiller général.3

Pour finir, I'article souligne les résultas positiB qui découlent
d'une communion mondiale approfondie et accrue : èlle renforce
chez les mnfrères et dans les communautés locales « le setæ de leur
appartenance à la communaüé morùiale » et les prédispose << à se
mettre à son service ,r.

2 cGS, sr6
3 Cf. Co*t 137: CG22 Documenls, 73-75
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Seigneur,
en nous appelant daw la Socüté salésienne de Don Bosco,

qæ tu as voulu répandre dans le mondc enticr,

u nous fais participer aur icltcsses de son esprit,

à la vie de communiot\
et à l'action qu'elle réalise dans ton Eglise.

Elaryis les horizoræ de notre chartM,

conpre des dimensions oecuméniques à nos intentions

et unc ouverture univenelle à nos proiets.

Rends-nous heureux d'avoit tant de lrères
de races et de longues dffirentes,
solidaires de leun efforts pour l'avènemcnt de ton Règne,

üsireur de promouvoir et de partager
uræ vraie unité aulow de nos Supéieun,
et témoins de la présence de notre Père et Fondateur.

Por le Christ notre Seigneur.

2û



CHAPITRE VI

A LA SUITE DU CHRIST OBEISSANT, PALME
ET CHASTE

« f'ai tout perdu... afin dz gagner le Christ... parce que j'ai été saisi
moi-même par Jésus Christ » (Ph 3, 8. 12).

Paul atteste avec vigueur qu'il s'est donné tout entier au
Christ. Ce témoignage a été choisi pour exprimer qu'il n'est
possible de suivre le Christ que moyennant un don radical
(Mc 1, 17-18). lls'agit d'en tirer les conséquences (cf Const 6O)
et d'assumer personnellement la manière de viwe (" forma
vitae ") de Jésus, dont les trols conseils évangéllques sont
!'expression classique.

Dans le Nouveau Testament, Paul est celul qui nous lait le
mieux entrevoir sa relation extraordinaire avec le Christ (1 Co a;
2 Co lGl3; Ga 1-2). Et c'est avec une pointe polémique qu'il
le lait à présent dans sa lettre aux Philippiens. Car les judai-
sants lui reprochaient de trahir !'héritage hébraTque tout en
s'aflTrmant eux-mêmes excellents chrétiens. Aussi leur répond-il
en montrant que s'il a rompu avec son passé juif tout à fait
glorieux (3, 4€), c'est parce que le Christ s'est saisi de lui (la
conversion de Damas, Actes 9, ffi).Voilà pourquoi le Christ
bénéficie d'une primauté telle que tout ce qul voudrait le
concurrencer, ne vaudrait pas plus que des « ordures " (3, 8).
Mais si le Christ a saisi Paul dans une étreinte chaleureuse, ce
dernier a bien conscience d'avolr continuellement besoln de le
conquérir. ll n'a pas !a perfection que ses détracteurs s'attri-
buent à eux-mêmes. La vie du Christ se déroule comme une
voie qui part de Bethléem pour aboutir à Pâques, et - dit
I'apôtre avec humilité, comme pour mieux marquer la sincérité
de sa donation au Christ - « je no suis pas encore anivé. (...)
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Une seule chose compte: oubliant ce qul est en arrière et
tendu vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix
auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus "
(3, 1&14).

On ne pourra pas oublier facilement ce que signilTe pour
Paulsuivre le Christ : reconnafrre que Jésus a eu I'initiative de
se saisir de lui, rompre avec courage, fût-ce au prix de quel-
ques déchirements, avec des valeurs même bonnes, mais
exaltées indtment au-dessus de Jésus lui-même, accepter avec
patience les persécutions qui en résultent, admettre avec
humilité d'avoir encore bien du chemin à faire, et enfin être
tendu vers !a venue du Christ, notre espérance.

C'est au fond ce que les Constitutlons proposent au sulet
des conseils évangéliques : non pas simplement pratiquer des
vertus, mais surtout suMe radicalement Ie Mafrre, avec sa
grâce, pour concrétiser dans sa propre existence les paroles de
Paul : qu'elle « rêÇoit son sens suprême dans le Christ Sau-
veur » (Const 62).

t*t

Aprà avoir présenté les engagements de la mission apostoli-
que et approfondi le caractère communautaire de cette mission et
de toute la üe du salésien, les Constitutions décrivent dans le
Chap. VI le dernier des trois éléments fondamentaux de notre
consécration apostolique zl'imitation du Claist dans la pratique dcs
conseils évangéliques de l'obéissance, de la pau,reté et de la
chasteté.

On sait que, depuis la première tradition chrétienne, la
pratique des conseils évangéliques est une caractéristique de la üe
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consacrée dans ses diverses formes :l c'est Ia réponse à I'appel
gratuit de Dieu donnée par celui quiveut se conformer à Jésus au
point d'assumer sa forme de üe ürginale, pauvre et oMissante, et
s'engager totalement pour Dieu et son Royaume. Ce type
d'existence est reconnu publiquement par I'Eglisè oomme apparte-
nant à sa üe et à sa sainteté:2 non seulemènt elle accuéiùe bs
voeux ou les autres liens sacrés, par lesquels les fidèles font
profession de vouloir suiwe le christ danJ ra voie des conseils,
mais- elle se fait garante de I'authenticité de la üe évangélique
inspirée par Dieu aux Fondateurs des divers Instituts.3 èhaque
Institul, en effet, porte dans sa manière de viwe selon I'Evangile
toute la richqsse de son charisme.

Appelé par Dieu à remplir dans I'Eglise une mission en faveur
de la jeunesse pauwe et abandonnée, Don Bosco tut inspiré à
fonder une société - la société de saint François de sares - dans
laquelle le service apostolique est vécu dans la donation complète
à Dieu_ exprimée par la profession publique des mnseils évangéri-
qyes. I-e CGS,4 explique pourquoi Don Bosco a voulu que ss
plus intimes collaborateurs s'engagent par rroeu dans une üe

I L, tradition chétienne la ptus ancienne a accordé un honneur tout psrticulier à la
ürginité ou au célibat pour le Royaume : tes Pères de I'Eglis€ sont unanimes pour t'aatter
comme une manière excellenle de suivre le christ. Au fur et à mesure que naissent de
nowelles formes de üe religieuse, d'abord &Émitique puis cénobiiiqug d.aulrcs
engagements s'ajoutent pour caractériser le sÿe de üe menée par ces hommes et ces
femmes qui veulenl se consacrer au service de Dieu. on teîd ainsi sowertt à porter à trcis
les engagements assumés au momertt de ta profession, mais - dans tes écris des pèrrs -
ceux'ci ne cor€spondent pas toujours à la triade « parrreté, chasteté, obéissanc: » (dans
le monachisme larin, par exemple, on commença par prcmettre I'obéissance, mais on ne
prometlait pas erplicitement le élibat ou la parrrcté). Læ triple engagement €st clsirement
indiqué par saint Jean ctimaque au vllèrne siècle (it perle de renorlctment aux chces" au
Pel§onnesi à la volonté propre). cæ n'est que dans t'univem des chanoines réguliers.
c'est-àdire dans la tradition des communautés sacerdorateq qu.on en üent à lier
étroilement Ie élibat avec la communion des biens et avec le voeu d'obéiesance. saint
Thomas parlera expressânent de l'état religieru caractérisé par la profession des tmis
conseils âmngéliques de pauvreré, de continence perpétuelle et d'obéissance.
2 cî.LG, u
3 cl. pc, ?. CtC an.573.576
a ct ccs, 118-1æ
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évangélique d'oMissance, de pauvreté et de chasteté (revoyons Ie

momént solennel de la première profession, le 18 décembre

1859),s liant ainsi le service des jeunes à la pratique des conseils

evangéliques.
nn fàit, il n! a pas en soi de lien absolu entre les deux (on

peut se dévouer à la jeunesse, même en s'inspirant du style

ialésien, sans être religieux). Mais la raison principale du lieq pour
nou.s essentiel, entre le senice apostolique et lo professbn des

conseils, c'est que nous y avons été appelés par Dieu. C'est

I'initiative gratulte de I'Esprit-Saint qui a poussé Don Bosm à

fonder une société d'éducateurs évangéliques chez qui les devoirs

de la üe active sont animés par la conformité totale au Christ

grâce aux voeux de religion. Don Bosco reçut sans arr9u-n doute

àes signes d'en-haut (il suffit de penser au( songes : celui du ruban

qui ceint le front des collaborateurs, celui de la pergola dg loses'
et en particulier ceux de la roue et des dix diamants),6 mals il s'en

remit àussi aux conseils de personnes éclairées (Don Cafasso) et

du Pape Pie IX lui-même.7
Essayons d'approfondir encore la signification des mnseils

évangéliques dans la üe salésienne. L'amour envers le prochain est

le fruit d une authentique charité enver§ Dieu. Dans son zèle, Don

Bosco voulait que ses fils fussent prêts à engager tout leur temps

et toute leur üe pour le salut de la jeunesse, dans une oeuwe

stable et destinée à durer. L'Esprit lui fit alors percevoir, à travers

I'expérience également, toutes les ressources et les promesses de

fécondité pour ta mission apostolique qu'apporte la parfaite

imitation du Christ obéissant, Pauvre et chaste. Le dynamisme

intérieur de la pratique généreuse et fidèle des conseils évangéli-

ques oriente vèrs Dieu et renforce la qualité et.l'efficacité de

lïaction apostolique et de I'esprit qui la caractérise.E

s ct. uB vI. 335
6 cf. MB fi, zsÿ ltt, 32; Y, 457t vl, 89&916; rfl I. 336; xv, 183l. 186

7 A p-p* du conseil donné par don C-afasso, Li. MB V. 6E5; en ce qui @ncerne l'aüs de

Pie IX cf. MB LX.,345 et l'Inaoduction our Cottsiaûorc écrite par Don Booo'
t cr. ccs, rr7-r2o
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Partant de ces considérations, qui sont à la base de notre
vocation, le,chapitre vI des c-onstitutions se propose d'approfon-
dir la signification des conseils évangéliques pour notË üe et
notre mission d'apôtres des jeunes.

I-e plan de ce chapitre est simple : aprà une brèr,e introduc-
tion, qui montre globalement comment it taut suiwe re christ sur
la voie des conseils, trois sections présentent successivement et de
manière organique chacun des voerx dbbéissance, de pauweté et
de chasteté.

Art. 60-63 : Anicles d'tntroduction

Signification globale des conseils évangétiques dans notre üe
(an.60)

Fécondité de cette voie évangélique pour la üe de commu-
nion fraternelle et pour le service apostolique (art. 6I)

Sa valeur particulière de témoignage
. pour l'annonce de I'Evangile aux jeunes (art. 62)
. dans I'asffrance apportée par la Pâque du Christ (art.63)

Sect. I Att. M-71 : Notre obéissance

Fondement évangélique de notre obéissance (an.64)
Obéissance et mission salésienne : style propre de I'obéissance
et de I'autorité salésienne (ort. 65)

OMissance dans la communauté salésienne : unis dans la
recherche de la volonté de Dieu (art. G6)

OMissance penonnelle:
. attitude de foi et responsabilité (art 67)
. exigences du voeu (ort. 8)
. dons personnels et obéissance (art- 69)

265



. entretien avec le Suffrieur (art.70)

OMissance et mystère de la croix (art- 71)

Sea. II Afi. 72-79 : Notre Pauvreté

Fondement évangélique de notre pauweté (an' 72)

Patrvreté et mission salésienne : témoignage et service à

I'exemple de Don Bosco (art.73)
Engagement personnel de Pauweté :

o Exigences du voeu (art.74)
o Attitudes de vie pawre (on.75)

- Patrweté communautaire :

o C.ommunion ds biens matériels et spirituels @n' 76)

o Témoignage dans la vie de la communauté et dans les

oewres (art.77)

- Traits caractéristiques de notre esprit de pauweté :

. Le travail (art.78)
o L'amour des Pauvres (art- 79)

Sect. III Aft.80-A : Nofie chasteté

Fondement évangélique de notre chasteté (an' 80)

Chasteté et mission salésienne (art.81-82)

Ia chasteté consacrée dans la üe de communauté (an' 83)

Moyens pour con§ewer la chasteté et progresser (art' 84)
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Ajoutons encore trois observations sur les critères qui ont
guidé l'organisation du chapitre.

1) La présentation des trois mnseils évangéliques est regrou-
pée en un seul chapi.tre, bien que suMivisé en trois sections. Ànsi,
I'unité de la üe évangélique selon les conseils apparaît mieur S'il
est wai que chaque conseil a une signification et un objet propre
(chacun d'eux exprime une relation à un aspect des m1,stè}es-du
Christ, consacré et envoyé par le Père), il ne faut cependant pas
oublier que c'est I'ensemble des trois voeux qui fait de la üe
consacrée une marche à la suite du Christ et un engagement
radical dans la ligne des exigences de lEvangile. Dans le Christ, le
mptère de I'obéissance à la volonté du Père (« oMissant jusqu'à
la mort ») s'unit étroitement à la pauvreté assumée par amour
pour nous (<< il s'est anéanti lui-même ») et à la ürginité par
laquelle Il aima tous les hommes d'un coeur non parta[é jusqu'à

lonner sa propre üe (« jusqu'à la fin »). Il en va de même pour
le disciple qui suit son Seigneur : obéissance, pauweté et chaiteté
sont les trois faces d'un même engagement à üwe oomme Jésus :

en sorte que les trois voeux s'intègrent et s'éclairent mutuellement.

2) Iæs Constitutions ne décrivent pas la vie d'obéissance, de
pauweté et de chasteté de façon abstraite, mais selon /es caracté-
ristiques propres du projet apostoliqrc salésien C'est conforme au
droit canonique qui dit : " Chaque Institut, en tenant compte de
son caractère et de ses fins propreq définira dans ses constitutions
la manière dbbserver les conseils évangéliques dbbéissance, de
pauweté et de chasteté selon son genre de üe ,r.e

Dans la ligne de ce principe, le texte souligne le fondement
évangélique de chacun des voeux, et les considère à ta lumière de
I'expérience de Don Bosco et de la üe et de I'action du salésien.
Il fait donc toujours ressortir Iq liens entre les conseils, la mission
apostolique et Ia mmmunauté fraternelle, ainsi que les modalités
caractéristiques, suggérées par I'Esprit du Seigneur, pour pratiquer
les voeux d'une manière sal&ienne, c'est-àdire selon I'enseigne-

I Cç orn.598, paragr. l.
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ment et I'exemple de Don Bosco. C'est le schéma de chacune des

trois sections.

3) L'ordre de succession des trois corueils évangéliques ne

correspond pas à I'ordre adopté dans les documents de Vatican II
(chastèté, pàuweté, oMissance : ordre qui avait été choisi par le
CGS), ni àl'ordre traditionnel (pauweté, chasteté, obéissance) qui

avait été introduit dans nos C-onstitutions après la promulgation du

C-ode de 1917.

I.e, CG22 a voulu reprendre I'ordre des Constitutions écrites

de la main de Don Bosco z obéissance, pauvreté, chnsteté. C-et

ordre a été approwé par le Siège apostolique et constitue donc un

trait qui doit nous caractériser.
Le premier motif qui a poussé le CG22 à donner la première

place à I'obéisrance est d'ordre historique et traditionnel dont il
üent d'être question. Car même s'il s'est télété, Pour autant qu'on

sache,lo à des sources qui utilisaient I'ordre traditionnel des voeux

(patrvreté, chasteté, obéissance), Don Bosco a choisi pour sa

Societe un ordre propre, pour souligner la place centrale de

I'obéissance dans I'expérience spirituelle et apostolique que le
Seigneur lui inspirait. D'autre part, nous savons la valeur que Don
B** attachaif à I'obéissance dunt le songe des dix diamants.lr

Nous verrons combien les C-onstitutions insisteront sur le lien
étroit entre obéissance et mission salésienne (cf- C-onst A.65.6)-

l0 Cf. F. MOT1O Cottstiutiona Soc. S. Fror1æi Salaùi, Fonti lztqoie RSS juilletdé-
ccmbre 1983. p.34&356.
ll cf. E. vlcANo, Prort ùt Salgiot dots le songe ùt pa&ûage aû dlr üottotç, dans

lC§ n.300 (l!)8l).
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ART. 60 A IÂ SUITE DU CHRIST

Par la profession rellgteuse nous entendons vlvne ayigc une
plénitude et une rzdlcatlté plus grandes la grâce de notre baptême.

Nous suivons le Christ gui, « chaste et pauvre, racheta et sanctlfta
les hommes par son obéissance »1, et nous partlclpons ptus étmitement
au mystèrc de sa Pâqug à son anéantlssement et à sa vie dans I'Esprlü

Nous attachant totalement à Dleu almé pardessus toug nous nous
engagcons dans une fome de vle entlàement fondée sur les valeurs de
I'Evanglle.

1 Pct.

Pour présenter la signification de la profession des conseils
évangéliques dans notre üe de religieux apôtres, les constitutions
suivent la doctrine de Vatican II, qui a décrit de manière üvante
I'expérience spirituelle vécue par une foule innombrable de
disciples et de témoins du Christ.

Les trois paragraphes de I'article relient la profession reli-
gieuse à la vocation de tous les baptisés à la sainteté, et font
ressortir les dimensions christologique et théologale de la üe selon
les conseils.

La vole évangéllque des cunsellg développement de ta gÉcr
baptlsmale.

L'afErmation initiale du chapitre VI se rattache directement
à I'art. 3 qui, dès le début, a présenté notre üe de disciples du
Seigneur oomme un don gratuit du Père, qui nous consacre par
son Esprit, et comme la réponse libre de notre amour, qui sbffre
pour « marcher à la suite du Christ et travailler avec Lui à la
construction du Royaume » (Const 3).

C.e double mouvement d'amour - I'initiatiræ de Dieu et notre
humble réponse - prend racine dans la grâce du baptême. par ce
sacrement, Dieu nous a appelés à être fils dans le Fils, et nous a
marqués avec le sceau de I'Esprit pour faire de nous des membres
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üvants du peuple nouveau. qui est I'Eglise, et nous faire participer
à sa mission de salut. Nous lisons dans les Actes du CGS : Chaque

chrétien << est appelé à réaliser cette vocation baptismale avec la

charité évar;gélique, inspirée de I'esprit des béatitudes : un unique

commandemènt, I'amour fÏlial pour le Père et I'amour fraternel
pour le prochain, à I'exemple du Christ, est pour tous les baptisâ
i'unique chemin vers la mème sainteté >».1

C.e rattachement du don de la profession religieuse à I'unique

vocation de tous les baptises à la sainteté est significatif : le
mmmentaire de l'arL 23 signalait déjà que c'est conforme à la
Constitution << Lumen Gentium » qui situe à I'intérieur de I'unique
peuple de Dieu les religieux appelés - par vocation spécifique - à
parcourir le chemin de la sainteté chrétienne-

L'art.60 rappelle explicitement le n- 5 du décret mnciliaire
« Perfectae caritatis ,r.2 LE CGS fait le mmmentaire suivant :

« I-e C.oncile caractérise la consécration religieuse en disant qu'elle

opère un enracinement intérieur plus profond (« intimius consecra-

tut », « intime radicatur ») et une expression extérieure plus riche

(" ptenius uprimit ») de la consécration baptismale. I-e religieux est

ceiui qui, poussé par I'Esprit-Saint, veut intensifier au mærimum la

.. suitè Aü Cnrist selon I'Evangile " dans la recherche de I'a-

mour. ,r3

Notons deux mots qui spécitient la totalité de I'engagement du

salésien à réaliser la grâce de son baptême à travers la pratique

des conseils: o plénitude » et « radicalité ». Il s'agit, selon la

formule trà dense de Perfectae caritatis, de .. rechercher la

charité parfaite par les conseils évangéliques ,r4 avec I'intention
profondè et renouvelée de s'attacher au Christ et à son Evangile :

üvre I'Evangile dans sa radicalité, suiwe le Christ le plus près

possible, et èla par amour et dans le but de toujours mleux aimer.

Jean-Paul II I'explique très bien : << Ir profession religieuse - sur

I cos, ror
2 cf. aussi ET,I; RD,1
3 ccs, rto
a pc,l

270



le fondement sacramentel du baptême dans lequel elle s'enracine
- est un nouvel 'ensevelissement dans la mort du Christ" :
noweau par le fait de la prise de conscience et du choix; nouveau
par le fait de I'amour et de la vocation; noweau par le fait de Ia
'conversiono incessante. un tel'enseverissement dàns la mort" fait
que I'homme, nenseveli 

avec le Christn, \it avec le Christ dans une
üe nowelle'rr.5

Dlmenslon chrlstologlque de la pmfesslon des cunsells éuangéll-
ques.

Après cette réflexion fondamentale sur I'enracinement
baptismal de la profession religieuse, le deuxième paragraphe se
concentre sur le trait le plus caractéristique - propre à toute la
tradition salésienne - de la pratique des conseirs : la o sequela
christi » (l'imitation du christ), c'esràdire I'engagement à suiwe
le christ jusque dans sa manière de viwe pour se donner totale-
ment au service du Royaume.6

Les constitutions citent littéralement le décret « perfectae
caritatis », {ui se rattache à .. Lumen Gentium >> : << Les conseils
volontairement acceptés selon la vocation personnelle de chacun
contribuent considérablement à la purification du ooeur et à la
liberté spirituelle; (...) ils sont capables d'assurer aux chrétiens une
confgyle flus grande avec lo condition de vitginité et de pauvreté
que le christ seigneur a voulue pour lui-même ét qu'a embrassée la

5 RD,l. on trcuve ici l'essentiel de ta réponse à Ibbjectlon evancte par certalne à p,ropos
des comparatifs concrrnant la üe religieuse urills& psr le ooncile er Epris aans tes
C-onslitutions satésienes: une plénirude et une redicaliié r ptus grzndes,. Ëondée sur la
consécration baptismale et donc sur ls rrmtion universelte à te saintetÇ la üe consacrée
es1lpérieure parce qu'elle se propce de suiue le crrist celon l'Erangile vécu dans sa
radicalité. [^s consécration religieuse n ajoute pes de caractèræ noweau et différent à la
grâce du Baptême, mais elle imprime un nowet élan d'amour qui fait avancer:rrec une
volonté plus déterminée sur la voie de ta sainteté : it s'agit d'un rdriuble don de l.Esprlt,
qui justifie l'erpression a conscration poticuliàz » ulitisée par le c.oncile (cf. pÇ s).
6 l-e titre (< A la aite ùt ctuis ») erla citation biblique ptaée en têre de rout le chapirrc
font rcsortir qu'il s'agit là de I'idê centrale de I'articie-
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Werge sa Mère r.7 Celui qui accueille I'appel diün veut donc suiwe

Jésü, modeler sa proprcexistence sur la sienne, reproduire en lui,

même si ce ne reru q,re sous une forme imparfaite et limitée, le

mode de vie du Chriit et son orientation fondamentale dans le

service du Père.
En vérité, I'obéissance, la pauweté et la ürginité n'ont de sens

qu'à partir de Jésus Christ, de sa vie et de sa parole. En venant en

à mànOe apporter le salut, Jésus choisit pour lui un type de üe,

une manièrè 
-concrète 

de se réaliser rnême sur le plan humain : il
inaugura un style de üe propre, original, qui est I'affirmation la

plus"pleine et ia plus totale des valeurs du Royaume' Pour Jésus

tt.i.i, I'o6issance, la pauweté et la ürginité ne furent pas

seulement des exemples édifiants, mais trois dimensions fondamen-

tales de son sristénce terrestre, I'expression de sa donation

personnelle au Père et aux hommes.
l-a üe religieuse se propo§e de rwivre et de représenten sous

une forme contlirutellemeit nauvelle dons l'Eglise, 19 mo.de de vie du

Ctuist les dispositions fondamentals qui furent les siennes.

Tout cela rerrêt une signification particulière pour le salésien

qui a accueilli I'appet diün pour suivre le christ « apôtre du
pèr" , (C-onst l1)- et s'engàger à « travailler avec Lui à la

construcàion du Royaume " (Const 3). C-omme le Christ Apôtre,

le salésien veut üvre dans la virginité, dans la pauweté et dans

I'obéissance avec amour et pleine disponibilité pour travailler au

salut de ses frères.

Mais c'est dans la parlicipation au ïtystère de la Plltc que la

.. sequela christi " (imitation du christ) trouv.e sa plénitude : si

poui chaque chrétièn, te baptême est une << immersion dans la

mort et iâ résurrection du Seigneur » (Rm 6, +5), pour le
religier»r, la norme constante et suprême de sa üe de disciple est

la ônformité au christ crucifié et ressuscité. l-a croix révèle

I'amour de Dieu dans sa totalité : I'amour du Père qui donne son

Fils au monde, et en même temp§ la réponse d'amour du Fils- Sur

laCroirleChristestlevrai"religieuxduPère»'totalement

7 LG,6
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oMissant à sa volonté, et qui ne possède plus rien pour araoir aimé
<< de tout son coeur, de tout son esprit, de toutes ses forces >r.

[.es Constitutions font ressortir cette participation intime au
mystère pascal du Christ, qui se réalise dans la profession des
Conseils. C'est dans la Croix que le salésien trouve la raison
profonde de sa üe : il renonce au " üeil homme » pour réaliser
son union avec le Christ crucifié et rejoindre la totalité de l'amour.
De la Croix procède la üe nouvelle du Christ ressuscité, la üe
selon I'Esprit avec ses fruits de grâce et de salut.s

Pour conclure, rappelons comment notre Fondateur propmait
Ie divin Sauveur oomme modèle suprême de notre vie-selôn ls
Conseils. Nous le verrons en détail au sujet de chacun des voeur
Il suffit de rappeler ici certaines phrases de Don Bosco dans une
lettre circulaire de 1867 à propos des dispositions nécessaires pour
entrer dans la Société : .< C.elui qui entrerait (dans la Société) pour
jouir d'une üe tranquille, avoir ds facilitâ pour poursuiwe ses
études, se libérer de I'autorité des parents, et se soustraire à
I'oMissance d'un Supérieur, celuiJà aurait une intention déformée,
et ce ne serait plus le .< suis-moi » du Saweur, vu qu'il suiwait son
avantage temporel au lieu du bien de son âme. [,es Apôtres furent
loués par le Sauveur et un royaume éternel leur fut promis, non
parce qu'ils avaient abandonné le monde, mais parce qu'en
I'abandonnant, ils se professaient prêts à suiwe le Christ dans les
épreuves. Et cela se vérifia en fait, vu qu'ils consumèrent leur üe
dans les fatigues, la ffnitence et ls souffranoes, et qu'ils endurè-
rent à la fin le martyre pour la foi.e

Dlmenslon théologale de la pnofesslon des conseils érnangéllgues.

Le troisième paragraphe souligne la dimension théologale de
la profession des conseils errangéliques : par le Chtist et daru le

I La partlcipation à l'anéantissement du christ el à sa vie dsns rEsprit est e*primê dans
PÇ 5; voir aussi RD, 7.
9 MBvfit,Bæ€3o
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Christ, nous sommes conduits au Père, que nou§ voulons aimer
par-dessus tout. Il rappelle I'affirmation de « Lumen Gentium » :
« Par les voeux ou d'autres engagements sacrés assimilés aux voeux

(...) le fidèle du Christ s'oblige à la pratique des trois conseils

èvangéliques (...): il se liwe ainsi entièrement à Dieu, aimé

pardessus tout, pour être ordonné au service. du Seigüeur et à son

ironnerr à un tifre nouveau et particulier rr.l0 Ia üe de ceux qui

embrassent les conseils évangéliques se veut une << confession »'

particulière de I'existence de Dieu, de sa présence salvatrice, de

ion amour riche en miséricorde. Quelqu'un a dit que les religieux
sont « les professionnels dc Dieu o, dans le sens qu'ils se consacrent

à temps plein et aves une disponibilité totale aux intérêts de Dieu
et de ion Royaume; conquis par l'amour de Dieu, ils révèlent par

leur üe que ia communion avec Dieu est essentielle pour consti-

tuer la vérité ultime de tout homme; ils sont' en un mot, << Ie§

hommes de I'Absolu ».

C'est wai non seulement pour les personnes consacrées, à qui

I'Esprit fait le don sublime de se dedier totalement à la contempla-

tion de Dieu, mais aussi pour les religieux plus directement

engagés dans les oewres de charité et d'apostolat. comme récrit
paut Vt : .< f.orsque votre vocation vous destine à d'autres tâches

au service des hommes, vie pastorale, mission, enseignement,

oeuw6 de charité (...), n'est+e pas d'abord I'intensité de votre
adhésion au Seigneur qui les rendra fécondes ? ,r.ll

Voilà ce que comporte I'inütation des C-onstitutions à << nous

attacher totalément à Dieu aimé pardessus tout ». Elle est l'écho

des paroles toutes simples de notre Père Don Bsco qui inculquait

à ses jeunes la voie de la sainteté dans I'amour et le service de

Dieu pardessus touLl2 Par le témoignage de sa vie consacrée, le

lo LG,u
ll rI rq cr.Pc,s
12 Voir le" crpto"ions de Don BGco à propæ d'almer el de rervir le Seigneur dans r I-a
janæ iwttile , (oE II, p. 185 sq). Rappelons égalemetr oe que Don Bcco écrit dans

la préface de la üe de Dominique Savio : « Que Dieu vols donne' ainsi qu'à lous l€s

lecieurs de cette brochute, ssnlé et grâce pour protiter de oe que vou§ y Iirea Et que la très

sainte Vierge, pour laquelle le jeune Saüo avait un ctlte si fewent, nous obtienne de
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salésien éduquera les jeunes à découwir Dieu, à r'aimer et à le
servir (cette idée sera reprise et approfondie à I'art. 62).

La dernière phrase de l'article résume le tout : la üe selon les
conseils 6t << une vie enrtèrement fondée sw les valeun de l'Evangi-
/e »r, c'est-àdire une voie évangélique de sainteté que I'Eglise a
te,connue en approuvant les Constitutions et en proclamant Ia
sainteté du Fondateur (cf. const I et lr2). Au terme de toute la
description du projet salésien, on pourra affirmer que << Notre
règle üvante, c'est Jésus Christ, le Sauveur annoné dans I'Evangi-
le » (cf. Const 19ti).

O Père, ncrus te remcrciota
pour nous avoir appelés depuis le jour de notre Baptême
à être tes fils
et tes collaborateurr pour ton oeuvre de salut.

Par la profession religieuse,
Tu as voulu accroüre en nous la grôce du Baptême
en nous appelant à suivre de près ton Fils
dans la voic des conseils évangétiques.

Nous te prions, ô Père :
donne-nous avec abondaræe ton Esprit :
qu'il nous conforme pleincment au Claist tésus
dans la participation inintenompuc à sa pâque
m unc obhrton pure qui te soit agréable.

potloir former un seul ccur el une seute âme pour aimer notræ créateur, seut digne d?tre
aimé pardessus tout et fidètement servi rous tcs jours de notre üe .. 1D. Bosco,
Dominique Savio (Irad. Desramaur) p. t9-?/ù, ct OE Xl p. 160).
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Fais que nous nous attachiotts totalement à toi,

t'aimant et te servant par-dessus tout,
pour devenir une prophétie vivante

de ta présence salvatrice au milieu des hommes,

spécirtlement au milieu des ieunes.
Nous îe le demandoru par Jéstts Christ,
ton Fils et notre Seigrcur.
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ART. 61 AMOUR TRATERNEL E.T APOSTOLIQUE

Don Bosco falt souvent remanl,er omblen ta pratlque loyale des
voeux raftemrlt les llens de I'amour ftaternel et la cohéslon dans
I'ac{lon apostollque.

Ia professlon dm consells nous alde à vlvrc ta eommunlon ayec nos
hèrcs de la communauté reli$eusg comme à r'tntérleur d'une famllte
qul Jouit de la présence du Seigneur.l

Iæs consells éva-ngéllqueg en favorlsant la purlficatlon du coeur et
la llberté splrltuellg2 rcndent acüve et féconde notrc charlté pastoratg
le saléslen oHtssang pauvre et chaste est pr€t à almer et à servlr tous
ceux à qul le §elgneur I'envolg suÉout les Jeunes pauÿTes.

I
., cî. PC 15.

d. LG 46.

- l-e, titre indique que I'article va souligner Ie lien qui existe -
dans notre üe - entre la pratique des conseils évangériques et ra
mission apostolique vécue dans la communauté fràterne[e. I-e
salésien qui suit fidèlement le christ obéissant, pauwe et chaste,
est capable de üwe dans sa communauté comme dans une waie
famille, et de se donner à sa mission avec un enthousiasme
toujours nouveau.

Une indlcatlon claire de Don Bosco.

L'article sburne sur une référence à Don Bosco et à son
enseignement, qui garantit la fidélité au projet de üe évangélique
que Dieu a suscité pour Ie salut de Ia jeunesse.

L'introduction du chapitre VI a déjà exposé la signitication des
voeux de religion dans le projet apostolique de la société salésien-
ne : ils unissent solidement les confrères dans leur amour pour le
christ et pour leurs frères, et les rendent totalement disponibres
pour accomplir la mission.
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Don Bosco est particulièrement sensible à la valeur de la
communion, qui e.st renforée par la pratique des voeux de

religion. Il suffit de rappeler le premier article du chap. II des

constitutions de 1875, repris dans I'art. 50 des présentes constitu-
tions: il fait ressortir le rôle fondamental des voer.rx pour la
croissance de la charité fraternelle qui conduit à « former un seuJ

coeur et une seule âme pour aimer et seruir Dieu ». Don Bosco écrit

enoore dans l'Introduction arx C-onstitutions : t< Le Seigneur se

plaît grandement à voir des frères viwe dans un. m6i5sn <( in

unum», c'est-àdire unis dans une mêmevolonté de servir Dieu et

de s'aider avec charité les uns les autres. C'est l'éloge que fait saint

Luc des premiers chrétiens, à savoir qu'ils s'aimaient au point de

faire croire qu'ils n'avaient qu'un seul coeur et qu'une seule âme

(Ac 4, 32),,.'
Quant au lien des conseils évangéliques avec la mission

apostolique, nous nous rappelons I'insistance de Don Bosm à

piomouvoir la gloire de Dieu et le salut ds âmes. Il est intéres-

iant de relire ce qu'il écrit dans I'Introduction aux C-onstitutions :

« On peut appeler nos voeux tout autant de

liens spirituàs par lesquels nous nous oonsacrons au Seigneur, et
remettons au powoir du Supérieur notre volonté, nos biens, nos

forces physiques et morales, afin de former tou§ en§emble un seul

coeur èt ûné seule âme, pour travailler à la plus grande gloire de

Dieu selon nos Constitulions. C'est à quoi nous inüte I'Eglise

quand elle demande à Dieu dans ses prières z « Quc nos oeuvres

ioimt animées d'une même foi et d'unà mâme piété '.2

Les cnnsells érangénques renfon=nt la crnmunion fiuter:nelle.

Aux yeux de lEglise, la profession religieuse a toujours été un

grand signe d'amoui: signe de I'amour de Dieu qui se réserve

t p. gosco, Iwoduaion anr Consiutions c'harité frat€înellq cf' Appendice

Constitutions 1994, p. 225
2 D.BOSCO,InooduaionauxCotSiutiongl,esvær5qcf.Ap,pendiceC.onstitutionsl9&4,
p.218
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quelqu'un pour Lui et le dqstine à une mission, et signe de I'amour
du disciple qui répond avec générosité à I'appel diün.

Ce signe d'amour rejaillit avec toute sa richesse sur I'Eglise et,
oomme un levain, contribue à la construire comme oommunauté
d'amour. C'est le sens qu'il faut donner au texte de Vatican II :
<< Les conseils évangéliques (...) unissent de manière spé,ciale cer»<
qui les pratiquent, à I'Eglise et à son m),stère ,r3 : ils naissent à
I'intérieur du plan d'amour de Dieu pour son Eglise et I'aident à
grandir dans la charité et dans la mission.

Mais I'article, qui cite .. Perfectae caritatis », fait surtout
ressortir ce que la pratique des conseils évangéliques apporte à la
üe de la communauté religieuse : elle donne une basè-sûre à la
sérénité de la üe oommune et à la communion fraternelle, pour
constituer « une famille qui jouit de la présence ùt Seigneur o.a Ia
pratique fidèle des conseils évangéliques écarte les obstacles qui
s'opposent à la üe oommune chrétienne (légoi'sme, I'attachement
immodéré aux biens de ce monde, I'amour exclusifdes personnes),
et surtout, positivement, elle libère des énergies pour une üe de
communion plus riche et plus complète: - le célibat consacré
permet de se donner avec plus de liberté et de sollicitude aux
frères dans Ie Seigneur; - la pauweté conduit à tout partager, les
biens matériels et les richesses spirituelles, et cela dans un climat
de famille; - I'oMissance à la commune volonté du Père dispose
à I'attention et à la soumission fraternelle, selon les paroles de
I'Apôtre : « Soyez soumis les uns aux autres " (Ep 5,21).

C'est ce qu'exprime Ie CGS à propos de nos communautés
salésiennes : << Notre tâche requiert des équipes bien amalgamées,
cohérentes dans la méthode et dans l'action. Elle requiert aussi un
esprit de famille particulièrement cordial. Tout cela est aidé par les
valeurs évangéliques de la üe religieuse... ,r.s

3 Lo,u
4 Pc, rs
5 ccs, lz3
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Iæs consells évangétiques rendent plus zélés dans I'actlon
apostollque.

[,e dernier paragraphe résume I'impact de la pratique des

conseils évangéliques sur la mission : vécus avec amour, les voeux

peuvent unir les frères entre eurq et sont indispensables à I'effica-
cité d'un service apostolique.

Il rappelle aussi I'effet libérateur de la üe évangélique selon

les conseils, et se réfère à « Lumen Gentium >, : << L€s conseils,

volontairement acceptés selon la vocation personnelle de chacun,
contribuent mnsidérablement à la purification du coeur et à la
liberté spirituelle; ils stimulent en permanenoe la ferveur de la
charité rr.6 La libération extérieure que les conseils favorisent nous

rend disponibles à temps plein, avec toutes nos ressouroes, pour
servir effectivement les jeunes; et la libération intérieure nous

oriente vers les jeunes avec toute notre puissance affective, et
nous rend capables de les aimer avec la bonté affectueuse et la
disponibilité que voulait Don Bosco, selon les exigences d'une
éducation vraiment complète.

Læs Actes du CGS expliquent cette dimension apostolique de

nos voeux: .< I-€s valeurs évangéliques de la vie religieuse

favorisent tout autant notre service de salut intégral ds jeunes et
de la classe populaire, et I'esprit de zèle et de bonté affectueuse

avec lequel nous derrons I'accomplir. Elles nous petmettent de

réaliser le << caetera tolle " qui conditionne la plénitude du <. da

mihi animas » : de fait, elles nous rendent disponibles dans notre
üe extérieure comme au profond de notre coeur. Le salésien

renonoe à avoir des fils par le mariage afin de pouvoir aimer
comme siens les jeunes au milieu desquels il üt et travaille- Il
renonoe à posseder des biens et à faire fortune pour se mettre
lui-même avec les biens qu'il reçoit au service des patnnes. Il
renonoe à disposer de sa üe à son gré pour être envoyé là où ce

service est le plus nécessaire ,r.7

6 LG,6
7 cîs, rz3
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L'histoire de notre Société démontre amplement combien Ia
üe frugale et austère, la consécration chaste ei généreuse et la üe
résolument familiale des générations de salésiens à I'émle de Don
Bosco, ont permis d'entreprendre des actiütés et des oetrwæ et de
remplir des tâches dans des conditions qui auraient pu sembler
impossibles. Aujourd'hui encore certainement, la consécration
inconditionnelle qui proüent de I'esprit des conseils évangériques
est indiscutablement le secret d'un haut « rendement " aposioli-
que.

Seigneur lésus, Tu nous as réunis
dans une famille liée par la chartté
et soutenue par la vie évangéliquc
d'obéissance, de pauvreté et de clusteté,
à ton exemple et celui de notre Fondateur Don Bosco.

Renforce la générosité de notre donation quotidiewte
et aide-nous à vivre les saints voeut
comme un chemin de pur amout
daru la ftatemité de notre famille religieuse.

Fais que now parcoutiotu avec efihousiasrne
la voie évangélique des conseils,
libres de tout ce qui empêche l'amanti,
pour être prêts à aimer
ceux auxquels tu nous mvoies
spëcialement les jeunes pauvres.
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ART. 62 SIGNE PARTICULIER DE IÂ PRESENCE DE
DIEU

La pratlque des consellg vétte dans I'esprlt des Haütudeg rend

plus conraincante notre annonoe de I'Evanglle.
Dans un monde tenté par I'athélsme et I'ldolâHe du plalslr, de

I'avolr et du pouvolr, notre mode de vle témolgng spéclalement devant

lesJeunæ, que Dleu edste et que son amour peut combler une üe; que

le besoin d'almer, la solf de posséder et la llberté de déclder de sa

propre e:dstencc rcçolvent leur sens supr€me dans le chrlst sauveur.

Notre mode de vle tlent cumpte aussl de I'hablt : celul que poÉent

Ies clerrs, en conformlté avec les dtsposttions des Egltses partlcullètu
des pays où lls demeurcn$ et le vêtement slmple que Don Bosco

conséillalt aux confières lai'csl, veulent être un signe extérleur de ce

témolgnage et de ce servlce"2

cf. Carr 1875, XV, 1-3.

c[. CE, can. 669.

Après avoir présenté les conseil§ évangéliques dans leur
relation fondamentale au Christ (C-onst 60), et souligné leurvaleur
pour la charité fraternelle et apostolique (C-onst 61), les C-onstitu-

iions contacrent deux articles au témoignage que rendent ceux qui
parcourent cette voie de sainteté.l

Iæ témolgnaç évangéllque des cunsells dans la misslon saléslen-

I
2

Toute mission apostolique, et particulièrement I'annonce de

la Parole, a besoin, pour être effîcace, d'être « mnfirmée par des

ne.

t tæ titre s'inspire de la krtrc aPo§toliqte« Redanptionis dotutn » de Jean-Paul II, n' 14

et 16.

282



signes qui I'accompagnent » (Mt 16, 77-20). Le signe le plus
éloquent est le témoignage de la üe même du messager : ce fut le
cas pour les prophètes, pour Jésus et ses A@tres.

En mnformant notre vie à celle de Jésus, la pratique des
conseils confère à ce témoignage une ügueur particulière, parce
qu'elle nous engage à üwe les valeurs évangéliques que nous
enseignons à ces jeunes.2 C'est le thème fondamentâl del'art. G2 ;
qui témoigne de I'Evangile par sa üe peut I'annoncer de façon
plus mnvaincante. [.es voetx de religion nous font assumer avec
radicalité I'esprit des béatitudes, pour accorder notre existence
avec la tâche et les exigences de l'évangélisation.

Ceci est très important à notre époque où les jeunes sont
extrêmement sensibles à tout désaccord entre les paroles et la vie
de l'éducateur. C'est Paul VI qui I'affirmait : << L'homme contem-
porain écoute plus volontien les témoins que les maîtres, ou s'il
écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins ,.3 Et à
propos des religieu:q il écrivait enoore : << L€s religierx ont une
importance spéciale dans le cadre du témoignage qui est primor-
dial dans l'évangélisation. C-e témoignage silencieux de pauweté et
de dépouillement, de pureté et de transparence, d'abandon dans
I'obéissancer peut devenir, en même temps qu'un appel adressé au
monde et à I'Eglise elle-même, une éloquente prédication capable
de toucher même les non-chrétiens de bonne volonté, sensibles à
certaines valeurs ,r.4

C'était d'ailleurs la conüction de Don BGco qui proposait
souvent le « bon exemple >» oomme moyen efficace pour entraîner
Ie.s autres vers Ie Seigneur. .. Aucune prédication n'est plus
efficace que le bon exemple » écrivait-il dans Ie « premier projet
de Règlement ,r.5 Il rappelait à ses sal&iens éducaleuÉ : " Q"'it

2 cf.cos,tzs
3 Paul VI, Diæoun an nqtbæ dtr t Cotæil dæ Laîcs »,2 od.l974; repris en &V. 41.
a rn, og
5 MB rv,lsg
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n'arrive jamais que lbn inculque aux autres la pratique d'une vertu
ou I'accomplissement d'un devoir, sans que voutt soyez les premiers

à le pratiquer ,'.6

Témolgnage pour les Jeunes dans un monde tenté par ltathélsne
et le matérlalisme.

I-a Règle oriente le témoignage du salésien en fonction de

deux situations principales où se trouvent souvent les jeunes.

D'une part, ils subissent la condition d'un monde tenté par

I'athéisme : un athéisme pratique, qui est souvent davantage une

indifférence aux valeurs religieuses, et un oubli de Dieu plutôt
qu'une négation explicite. Notre üe selon I'Evangile rend témoi-
gnage de Lui, de sa présence et de son Amour, Gar notre üe et

notre présence parmi les jeunes les plus nécessiteux nbnt de sens

que pàr Lui, librement choisi comme Amour suprême, souverain

Bien, Maître parfair
D'autre part, dans un monde qui exalte le matérialisme sous

tant de formes, les jeunes sont tentés de trouver des solutions en

dehors de Dieu (et partois en remplacement de Dieu) pour trois
problèmes fondamentaux qu'ils rencontrent dans leur croissance :

ie besoin d'aimer et I'exercice de la sexualité, Ia tendance à
posséder et à se procurer les biens nécessaires pour I'existence, et
ènfin Ia liberté de régler leur propre üe selon les exigences de

I'autonomie personnelle et de I'affirmation de soi, dans les limites
imposées par la üe sociale. Il s'agit de problèmes difficiles, et leur
solution conditionne la réalisation de la p€rsonne ou son échec.

Par sa vie chaste, parrre et oMissante, l'éducateur salésien

atteste le sens chrétien de ces valeurs : la serualité est ordonnée
aux rapports personnels inspirés par un amour wai; I'argent a une

dqtinàtion ei une fonction de service; la liberté n'est pas donnée

pour dominer ou pour s'opposer, mais Pour construire ensemble

àvec les autres. I-e CGS écrit : « L'apôtre religieux estime

grandement ces valeurs, mais sa üe consacrée en conteste les

6 uax,rc3l

7&



dâda_tions (érotisme, injuste possession, pouvoir oppressif), en
manifeste les limites, en annoncie le dépassement dans la pâque du
Christ LiMrateur ».7 Il y a donc une relation profonde entre la
tâche de l'éducation et Ia voie des conseils wàngéliques: il est
important pour nous d'en être conscients.

Lc témoignage de I'hablL

l-e dernier paragraphe s'arrête sur un signe extérieur particu-
lier de notre üe de religier»r apôtres : I'habit que nous portons.

Le texte se propose surtout de faire ressortir Ia signification
de I'habit du religieux pour les gens : c'est un signe extérieur, mais
un signe qui relie visiblement une personne au dessein de Dieu,
qui I'a choisie et réservée pour Lui.8 Sans exagérer I'importance
de I'habit, notons que c'est aussi par notre extérieur que nous
pouvons proclamer I'amour de Dieu et faire reconnaître son
oeuwe au milieu du monde. C'est capital dans un monde où les
signes de Dieu sont de plus en plus cachés.

I-e texte rapporte un donné constant de notre tradition : Don
Bosco n'a pas voulu que les siens aient un << uniforme » sffcial
propre à Ia Congrégation, mais un vêtement simple, sérieux et
digne, typique de religieux voués à un travail d'éducation de la

7 cas, l2s
I L, tqr" reprend un article que le cG22 æair phcé dans tet Règlements gûrérarx t-a
congégation pour les Religieru et les Instituts Séculiers a demandé que, conformémenl
au droit canonique le sujet soil traité dans Ie code fondamental. Læ can. 669 du clc, ctté
en note dans les c.onstitutionq s'appuie sur la pensée de vatican II qui dit: « Lrrabit
religieq signe de Ia consécration à Dieu, doit être simple et mod6te, à la fois pauyre el
décent, adapté au exigencrcs de la santé et acrlmmodé aux circonstanccs de temps el de
Iierx ainsi qu'arx besoins de t'apætolat » (pÇ l7).
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jeunesse.e Il ne faut pas non plus sous-évaluer ce que notre

iesponsabilité d'éducatèurs requiert pour la façon de nous vêtir.

[æ texte spécitie ensuite que I'habit des clercs,r' suivant

I'oremple et l'enseignement de Don Bosco, s'adaptera aux

dispositions en ügueur pour le clergé séculier. Ces dispositions

(coïcernant I'habil lui-même, les circonstance et les moments où

ii est requis de le porter) ne sont pas aujourdhui identique§- pour

tous les pays, maijAépendent des Eglises particulières : le salésien

clerc sÿmnformera-avec tidélité et démontrera en oe domaine

également son amour pour I'Eglise.

Ton Chris\ ô Père,

a fait de nous ses signes

dans un monde qui veü adorer le créé

à la place de toi, Dieu uniquc et vmL

Fais quc nous vtvtons noîe væatian
dans une tîdélité totale,
pour dcvenir des témoins vivants
-des 

béafuudes de l'Evan§le panni les ieunes,
et que toute notre conduite
leur révèle ton oûlouî
et le seru suprême de I'aistence en Jésns Christ'

Lui qui vit et règne datu les silcles dcs siàcles.

9 D"* la consiutiottr de lg7s,Don Bcco traite de l'habit dans un court chapitre (XV)

de trois articlcs : dans le premier, il dit que ta société n'a p d'habit uniforme' mais que

te cætume des confères q variera selon l'usgp des pap '; lcs deux articles suivants se

rapporlelt I'un à t'habit dcs clercs et l'8utre à celui des coadjuteus. [z cooclusion est à

noiàr: . Mais clucan ona sh d'&ita ow ce qui pal wtù yqit *uliq, (c1. F.

MoTTo, p.lee).
10 L rnot . clûcs , est pris ici dans te sens gÉnémt que lui donne I'arr. 4 dec Constitu-

tions.

2t36



ART. 63 TEMOIGNAGE DU MONDE FUTUR

L'ofhande de sa [berté dans fobérssance, pesprrt de paurreté
évangéllque et I'amour devenu don dans ra chastetÇ font du olbl"r, ,n
slgne de la force de la lt'surectlon.

Iæs consells énangéllqueg en façonnant totalement son coeur pour
le Royaume, l'aident à dlscerner et à accueil[r I'actlon de Dleu dans
I'hlstolre. Dans la slmpllclté et le ravall de la vle quotldlenne, lls te
transforment en un éducateur -qur annonce arx Jeunes « des creux
nouveaux et une terre norrvette >»11 llS Stlmulent en eux les engagements
et la Jole de I'espéranca2

1

2
d. Ap 21, l.
ct. ht lZ lZ

I-e témoignage que le salésien donne en vivant I'sprit des
Matitudes par la pratique des conseils est considéré ici dans sa
dimension pascale et eschatologique: c'est le témoignage du
Royaume de Dieu, qui opere déjâ par la pâque du Chilst Ët qui
grandit jusqu'à son accomplissement définitif dans Ia Jérusalém
céleste.

L'art.63 rassemble et souligne ce qui donne à la pratique des
conseils évangéliques une valeur de iigne et d'anticipation du
Royaume des cieux.

. L'article s'inspire de la doctrine de vatican rI à propos de Ia
valeur de signe propre à la profession religieuse t n L peuple de
Dieu n'a pas ici-bas de cité permanente, il est en quête de ia cité
future. or I'état religieux, qui assure aux siens une liberté plus
grande à l'égard des charges terrestres, manifeste aussi davantage
au( yeu,( de tous les croyants les biens élestes déjà présents en ce
temps; il atteste I'existence d'une üe nouvelle et èternelle acquise
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par la rédemption du Christ; il annonce enfîn la résurrection à

venir et la gloire du royaume des cieurl
Pour no* salésiens, I'article correspond à I'insistance

t'dagogique avec laquelle Don Bosm parlait du- Paradis à ses

i"unà ét-aux Salâiens: << Songez donc,- chers enfants' qle,vous

êto tour créés pour le Paradis ", écrivait-il à ses garçons.',4 ses

salésiens, il promettait « du pain, du travail et le Paradis >».r << IJn

bout de paiadis remet toüt en place ! » réfftait-il dans les

difficultés.a Dans le songe des diamants, la << récompense »,-sur le

dos du manteau du peÀonnage qui représente le modèle du rnai

salôien, est reliée àux diamànts des trois voeux et à celui du

jeûne. Sur les rayons, on lit : << Si l'on st charmé par la grandeur

âes récompenses, qu'on ne se laisse pas effrayer par la multiplicité

des peines. celui qui souffre avec Moi s9 rejo-uira avec 
-l\,Ioi. Les

,ou[t an.o de la téne sont passagères. C,e qui fera le charme de

mes amis dans le ciel est êternel »r.5 .. Lâ pensée du Paradis

continuellement présente à la conscience est I'une des idées-force

et I'une des valeurs de pointe de la spiritualité ÿpique et de la

pédagogie de Don Bosco. ,16

Iæ sal&ten est pour les Jeunes un slgne de la forcr de la rÉsur-

rectlon du Chrlst

L'article commence par affirmer la valeur pascale de la üe
consacrée dans Ia pratiquè des conseils. Lbffrande du salésien, qui

voue au père sa tiUerté, ses biens et tout son amour, se rattache

à I'offrande du Christ, au mptère de sa mort et de sa résurrection,

et témoigne devant le monde que I'oeuwe de salut du Christ est

I LG,u
2 D. BOSCO, l-a leatæ itt*niç première pûrtie,8r1' 1' (oE II' p' 190)

3 ct.ua vII, ÿt4; XII,59B; XVII,25l; xvIII' 41

a uovtltu4p4
5 Ma xrl,lE4. Reproduit dans.{C§ n. 300 (1981) p. 39

6 cf. r vlcaN o, tufrt tht wai glt&iot dmtç le wqe fu pasnage aut dit üomtt Àcs

n. 300 (1981), p. 26
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üvante et active au milieu des hommes. I-e salésien derrient ainsi
témoin de la force rédemptrice de la Pâque du Seigneur, signe de
la puissance (« dynamis ») de la résurrection, qui êt capable de
transformer le coeur de I'homme. Paul vt écrit aux rerigieux et
religieuses : << Le monde a plus que jamais besoin de voirên vous
des hommes et des femmes qui ont cru à la parole du Seigneur, à
sa résurrection et à la üe éternelle, au point d'engager leur üe
terrestrepour attester la vérité de cet amour qui s'offre à tous ls
hommes.T

Par sa vler Ie salésien annonGe aux Jeunes << des cieux nouveaux
et une terne nouvelle ».

I'e, second paragraphe approfondit ces véritâ. Il souligne les
deux dispositions caractéristiques du chrétien qui doivent rssortir
davantage enoore chez le religieur.

_ D'une part, il atteste la réalité d'un fait déjà accompli : le
Seigneur est venu ! I-e Seigneur est présent ! La Pâque du-Christ
a inauguré les temps nouveaux et ultimes, et les bièns messiani-
ques sont déjà donnés aux hommes.

D'autre part, la üe du chrétien est un acte d'sffrance dans
la venue prochaine du Seigneur, espérance de I'accomplissement
définitif du règne du Christ en .. des cieux nouveaux et une terre
nouvelle »», que Dieu prépare pour ses [ils. C'est la prière inces-
sante de I'Esprit et de I'Epouse : << Maranatha !
Viens, Seigneur Jésus ! " (Ap. 22,20).

Le salâien veut témoigner de cette double réalité. ll aaeste
surtout que le Seigneur est vivant et présent daru l'histoire et que,
comme I'afÏirme le Concile, Ies biens célestes sont « déjà présents
en oe temps ,r,t même si ce n'est que d'une manièie initiale.
Sainte Théràe de Lisieux disait : .< Au ciel, je verrai sûrement

'rr,slI C.. Le,44 pour te témoignage des religieruc LÇ ,|8 sur le caractère eschatologique de
I'Eglise.
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Dieu : quant à être avec lui, je le suis déjà sur cette terre ". I-a vie

selon les mnseils, conforme à la manière de üwe que le Fils de

Dieu a adoptée pour accomplir Ia volonté du Père, accorde peu à

peu le coeur du salésien à celui du Christ, qui ne bat que pour le

Royaum. : il apprend ainsi à .. discerner et à accueillir I'action de

Dièu dans I'histoire », et devient capable de la dévoiler aux jeunes.

A cet engagement relatif à I'histoire s'ajoute la tôche prophéti'
que d'annonàerle Seigneurquivien\ le Règne qui s'accomplit,-« les

ôiero noureaux et la terre nouvelle » qui mnstitueront la condition
définitive de I'humanité. Is conseils évangéliques ont ici une

fonction éüdente. I-a ürginité est la üe éternelle commencée:
.< Quand on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, mais

on est oomme des anges dans le ciel » (Mc 12,25). La pauweté

aussi : << Va, vends tout ce que tu as, donneJe aux pauvres et tu
auras un trésor au ciel; puis üens et suis-moi » (Mc 10' 21)' De

même I'obéissance : Père, .. que ta volonté soit faite sur la terre

comme au ciel » (Mt 6, 10).

I-a Règle souligne le mcssage d'espérance que le salésien, de

manière prôphétique, doit apporter Par sa üe : c'est particulière-

ment importànt pour sa mission d'éducateur de la jeunesse, car il
lui est Oà lors possible d'axer fermement I'avenir des jeunes

générations sur tes horizons de I'esffrance. Cette es@rance n'est

pas une attente passive, mais un engagement et un€ 
-source

permanente de wàie joie. t"es paroles de I'Apôtre, que la liturgie
utilise pour la fête de notre Père Don Bosco, §ont pour nous un

mot d'àrdre : << Soyez toujours joy"rr le Seigneur est proche »

(Ph 4,4-5).

Père, le jour de ma proÿssion,
tu as accepté I'lwmble olftande
de ma liberté et de mon omour,
en lbnissant au sacrifîce rédempteur de ton Fils,

transforme ma pauvrelé par la puissance de ton Espit,
et fais de ma vie un signc vivant de la résurrecüott
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Rends mon coeur sembloble à celuî de ton Fils,
de façon quc, dorénovant,
il ne batte que pour ton Royawne.
Aide-moi ù discemer les signes de ta présence
et de ton action parmi les hommes,
pour être, comme Don Boscq
porteur d'espérance jqeuse et active,
capable d'ottester à tout moment
qu'au4elà des souffrances de la vie présente,
nous attendent « dzs cieux nauveaux et une tene nouvelle »
où habite la justice.
Par le Christ notre Seigneur.
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SECTION I

NOTRE OBEISSANCE

« Toü Fils qu'il était, il apprit par ses souffrances l'obéissance,

et, rendu parfait, il devint, pour tou.s ceut qui lui obéissent, cause de

salut étemel » (He 5, 8-9).

D'autres textes bibliques sont rappelés dans les Constitu-
tions à propos de !'obéissance, et tous le sont en relation avec
f'obéissance de Jésus Christ: Ph 2,8; I'Iil 26,42; Jn 12,24
(Const 71). Le centre, c'est Lui, les raisons qu'il avait de se
soumettre au Père et la manière dont il I'a fait. He 5, 8-9
renforce cette dimension chrlstologique de !'obéissance
religieuse, en développant le thème très riche du 'Cfiristus
oboediens " (Christ obéissant) en tant gue .. Christus pâtiens »

(Christ souffrant).
He 4, 14-5, 10 (qui encadre la citation) présente Jésus

Christ comme sowerain prêtre miséricordieux, profondément
sotidaire de tous ceux qui souffrent. ll a accomplicette mission
d'une manière dramatique: il a accueilli le plan de salut du
Père avec une disponibilité totale. Et, " tout Fils qu'il était ", il
n'hésita pas, dans sa fldélité, à en affronter les conséquences
extrêmes : la mort sur la croix. Mals Dieu le fit ressusciter, pour
laire de lul la " cause de salut éterne! » poul tous ceux qul
suivent avec courage son itinéraire d'obélssance.

Mais Jésus n'est pas seulement le modèle. Selon la
sagesse populaire, celui qui souffre apprend (* epathen-e-
mathen,) : Jésus a souffert pour nous par obéissance au Père,

et a ainsi appris dans sa chair le prix sévère exigé de notre
obéissance. ll a appris le sens de !'obéissanoe en supportant
l'amertume avec courage.
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C'est donc en Jésus Christ que nous obéissons à Dieu, en
vertu de l'issue heureuse de son obéissance, et avec la
conscience qu'll est solidaire de nous. Non seutement t! nous
attend à I'arrivée, mais ll fait route avec nous. ll n'est pas un
simple modèle, mais le prêtre qui intercède pour que nous
sachions obéir. Notre communion avec I'obéissance du Christ
et la valeur de salut qu'll y a attachée devlennent la raison
dominante de I'obéissance salésienne, que les Consttutions
nous présentent (Const &t-71).

***
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ART.64 SENS EVANGELIQUE DE NOTR,E OBEIS'
SANCE

Notre Sauveur nous a afilrmé être venu §ur telTe, non pour fahe

sa propre volont{ mals cetle de son Pèle çl est dans les cleux'l

Par notre plofesslon d'obélssance nous ofirions à Dleu notre volonté

et nous rcvlvons, dans I'Egltse et dans la coqgrdgatlon, I'obélssance du

Chrlst en accompllssant la misslon qul nous est conllée.

Docltes à t'Esprlt et attentlfs aux slgnes qu'Il nous donne par les

événemen§ nous adoptons I'Evanglle Gomme règle supr€me'de vlg les

constitudons Gomme vole stre, nos sut'rleurs et notls communauté

Gomme lnterpêtes quotldlens de la volonté de Dleu.

ci. Cons 1875, III' I
cl.. PC,2

C.et article introduit la section oonsacrée à I'obéissance du

salésien. Son but est de fonder I'obéissance sur l'évangile pour en

révéler le sens le plus profond. Le texte s'appuie sur la pensée de

notre Fondateur et la doctrine conciliaire, approfondie Par le
CGS.I Trois grands axes y sont tracés.

Jésus Chrlst obélssant au Père.

I
2

L'obéissance du religieux s'enracine dans I'oMissance de Jésus

Christ et constitue un aspect de son engagement à le suiwe. Pour
présenter la voie des conseils évangéliques à tout le peuPle de

bieu, le C-oncile définit ceux qui I'empruntent : << des hommes et

I cf. L'oHi*æ" aniourd'hul, CGs, 6vl q
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des femmes qui suivent de plus près et manifestent prus clairement
I'anéantissement du Sauveur (...) afin de se mnformer plus
pleinement au christ oMissant ,.2 r* décret << perfectae caàta-
tis » souligne, lui aussi, que I'obéissance du religieux suit .< I'errcm-
ple !u Christ qui est venu pour faire la volonté du père (cf. Jn 4,
341' 5,30; He 10, 7; Ps 39, 9), et <( prenant la forme d'esclave »
(Ph?:7), a appris en souffrant I'obéissance (cf. He 5, 8) »>.3

Nous ne pouvons donc pas comprendre I'obéissance du
salésien si nous ne prenons pas conscience de la profondeur du
mptère du Christ oMissant. Nous lisons dans les Actes du CGS :
<< En Jésus, I'obéissance au Père est Ie résumé de sa vie et de son
mystère pascal de mort et de résurrection. Elle révèle son identité
de Fils et en même temps de Serviteur, en le montrant uni de
manière indicible et absolument unique au Père, et en consé-
quence totalement docile envers Lui ,.4 Et pour nous, l'« obéis-
sance tire sa véritable origine de notre insertion baptismale dans
le Christ et dans I'amour qui I'unit Lui-même au père et à ses
propres frères ,r.5 On ne soulignera jamais assez cette penpective
fondamentale : Jésus obéissant est Ia source vivante et Ie modèle
de notre oMissance; en dehors de la foi en J&us Christ, I'oMis-
sance religieuse n'a pas de sens !

A Ia suite du texte de I'Ecriture plaé en teæ de Ia section
(He 5, 8-9), I'article affirme ce fondement christique de I'obéis-
sance salésienne en citant Ia phrase que Don Bosm avait plaée
dans le premier article des C,onstitutions sur le voeu dbbéissànce :
« I-e diün Rédempteur nous assure quÏ n'est point venu sur la
terre- pour fiaire sa volonté propre, mais celle de son Père céles-
te ».6 1Js1r" Fondateur évoqueâinsi les déclarations de Jésus qui
résument son attitude de Fils et de parfait Serviteur du pèrè :

2 Lc,4z
t Pc,l4
{ ccs,6z7
5 tu.
6 Cort*iutiotu 1875, lll,l (cf. F. MOTTO, p. 93)
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« Ma nouriture. c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé,

et d'accomplir son oeuwe » (Jn 4, 34).
Cette référence au Christ obéissant sera reprise dans le

dernier article de cette section, qui présente I'obéissance à son

moment culminant : la participation au mptère pascal du Seigneur.

Dans ltaccomplissement de la mission, nous rcvlvons l'obéissance

du Chrlst

Le second paragraphe approfondit la signification de notre
obéissance : << Par notre profession d'obéissanoe, nous offrons à

Dieu notre volonté »». C'est une référence explicite au décret
« Perfectae caritatis ,r,7 prour affirmer qu'il s'agit d'un usage

évangélique de la liberté. Renoncer, dans un climat de foi, à

conduire seul sa propre üe, et accepter filialement de la soumettre
à la volonté de Dieu Père, c'est I'obéissance de tout chrétien.
Notre oMissance de religieux consiste à üwe ce mystère dans sa

totalité (« nous offrons à Dieu notre liberté ») à I'intérieur d'un
projet communautaire (« nous revivons. dans I'Eglise et dans la

Congrégation, I'oMissance du Christ »).

Le texte affirme le caractère ecclésial et communautaire de

notre obéissance: le Christ toujours üvant continue à oMir au

Père à travers I'Eglise et ses membres baptisés. C'est pourquoi
quelqu'un a pu dire « qu'un tils de I'Eglise est fils de lbbéissan-
ce ».8 A I'intérieur de I'Eglise, I'obéissance du Chri§t revit dans

l'humble service que notre C-ongrégation rend au dæsein de salut.

I-a Règle rappelle le lien étroit ente l'obéîssaræe et la mission
que le Seigneur nous confie: .< Nous revivons (...) I'obéissance du
Christ en accomplissant la mission qui nous est confiée >>- Pour
Jésus, I'obéissance << jusqu'à la mort, et la mort de la croix » a été
en fonction de la mission rédemptrice pour laquelle il est venu en

ce monde (« pour nous les ltommcs et pow notre salut, il descerùit

7 6.PqM
8 cr.a. H. De l,ubac
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du ciel rr, disons-nous dans le credo). pour nous aussi, la profes-
sion d'obéissance par laquelle nous adhérons entièrement à Ia
volonté du Père, nous intègre dans son dessein de salut et nous
permet de travailler efficacement dans un projet apmtolique
spécifTque : obéir à Dieu nous rend pleinement disponibles pour
le service de nos frères en Jésus christ. Lbbéissance se trouve
ainsi au centre de notre vocation d'apôtres : elre est ordonnée à
notre mission pour le salut de la jeunesse.

Don Bosco accordait haucoup de valeur à I'obéissance
précisément en we de la mission de notre société. Il suffit de
rappeler les songes du rubane et dqs diamants.lo En de nom-
breuses occasions, notre Fondateur a souligné la prace centrale de
lbMissance : .. L'oMissance est I'âme des congrègations rerigieu-
ses, c'est elle qui les tient unies »r, disait-il.ll II vaut la peinè de
rappeler la mnférence que fit Don Bosco aux salésiens lè soir du
11 mars 1869, à la suite de I'approbation de la Congrégation par
le Siège-apostolique : << (Jusqu'à maintenant),la Société n'avait pas
glcorg l'approbation de I'Eglise et restait un peu en suspens (...).
Bien chers, il n'en est plus ainsi à présent. Notre congrégation est
approuvée : nous sommes liés les uns aux autres. Je suis lié à vous,
vous êtes liés à moi, et tous ensemble, nous sommes liés à Dieu
(...). Nous ne sommes plus des personnes privées, nous formons
une Société, un Colps üsible... ». Don Bosco développe ensuite

!'im-age du corps pour souligner I'importance de lbMissance pour
la üe de la société : o Elle est la clé de voûte de toute notre saciété,
car si I'oMissance fait défaut, ce sera le désordre complet. Mais si
I'oMissance règne, on constituera un seul corp et unê seule âme
pour aimer le Seigneur ,.12

e MB \,2*»)
lo MB Xtt, 183; cî. Profl du Satbia dou te wtge àt p,wrruse aa db üottotæ, ACS
n. 300 (1981)
rr q. MB xll,459
r2 ua llç s7z-s73
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Les médlatlons à travers lesquelles se manlfeste la volonté du
Père.

I-e dernier paragraphe explique comment I'obéissance s'exerce
.< dans I'Eglise et dans la Congrégation ». Souvent, en effet, Il est

moins difficile de s'attacher à la volonté du Père, que de la
connaître et de savoir à travers quels signes il est possible de la
démuwir et de I'interpréter. Don Bosm nous dit : << Nous faisons

le voeu d'oMissance précisément pour être certains d'accomplir en

tout la sainte volonté de Dieu ,r.13

Quels moyens et quels signes avons-nous alors pour reconnaî-

tre avec certitude la rrolonté du Père ? L'article répond en

indiquant « les médiations » à travers lesquelles elle se manifeste.

I-e iexte s'appuie sur l'étude du CGS qui peut nous servir de

guide.

Parmi les multiples signes qui manifestent la volonté de Dieu,

disent les Actes du CGS, .< très importants sont les évènements et
les situations concrètes du moment »» et de la üe (" Dieu parle à

travem I'tristoire ,), qu'ils soient de portée générale ssJ16s .. les

signes des temps »», qu'ils soient de portée particulière comme les

nècessités, les urgences, les exigences et les problèmes (des jeunes)

concernant chaque temps, Iieu, communauté ou indiüdu-

Mais ces signes ne s'interprètent pas toujours clairement ni
facilement. La découverte de teur sens exige avant tout la lumière
que donne I'esprit de foi. rrl4 Nous nous tournons donc en

premier lieu vers I'EVANGILE, qui nous présente I'obéissance

parfaite de Jésus. L'Evangile est certainement valable pour tous lqs

chrétiens, mais le Concile a cru bon de rappeler qu'il re§te « a

fortiori »» la <. Règle suprême » de tous les religieru-ls

ll c.rsiutirn" Iü75, lll,l (cf. F. MOTTO, p. 93)
la ccs, o3o
rs q. Pc, z
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<( Autre instrument spécifique de recherche pour nous : les
CONSTITWIONS. Elles représentent <( notre » point de we
évangélique pour I'approfondissement de la réalité. Leur approba-
tion par la hiérarchie nous garantit I'utilité et la sûreté de la voie
ainsi tracée. (cf. Const 1!2), Du même coup, cette approbation
nous relie à I'Eglise moyennant I'esprit d'obéissance rr.16

L'Evangile et les C-onstitutions permettent donc d'assurer en
toute objectiüté et en toute sécurité notre fidélité à I'esprit et à
la mission de la congrégation. Mais pour le.s confronter à rihistoire
et les appliquer à la réalité concrète, LES SUPERIEURS ET L4
COMMUNAWE ont reEu le mandat d'être les << interprètes
quotidiens de la volonté de Dieu ". OMir à Dieu en se soumèttant
à un homme qui représente Dieu, c'est participer à la radicalité de
I'obéissance du Christ, qui a voulu être soumis à des hommes dans
I'incarnation et dans sa mission rédemptrice. Les articles suivants
reprendront plus largement cet aspect de lbbéissanc€ au Supé-
rieur. Il suffit de rappeler ici que ce qui distingue I'obéissance
« religieuse » de la vertu chrétienne d'obéissance commune, c'est
précisément la soumission de la volonté au Superieur légitime :
c'est I'engagement que nous avons pris quand nous avons émis
notre profession (cf. Const 24).

Mais la oommunauté elle aussi est un lieu où se manifeste la
volonté de Dieu. La communauté inclut, bien entendu, le SuÉ-
rieur comme père et guide. En conclusion de la recherche
commune,la communauté, tant locale que proünciale ou mondia-
le, offre à chacun une indication proüdentielle de la volonté du
Père. Il en sera de nouveau question plus loin à propos de
lbbéissance ciommunautaire (Const 66).

16 ccs, o3o
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Père, nous te remercions
de nous avoir appelés à revivre

dans I'Eglise et la Société salésienne

le nrystère de ton Fils
qu\ pour nous, s'est fait esclave,

« obéissant jusqu'à la mort de la croir ».

Nous t'offtora notre liberté de frls,
et nous l'unissoru totalement à ton dessein d'omout,
pour accomplir ovec la disponibilité de Don Bosco

la mission de salut que tu nous as confîée-

Père, envoie-nous ton Esprit de Vérité,

et rends-nous capables de lire
les sîgnes de ta sainte volonté,
quc tu ne cesses de nous manifester
dans l'Evangile de tésus,
dans nos Consdrufions,
dans les décisions des SuPérieun,

et toules les circonstances de notre vie.

Fais que now soyons prêts ù te répondte avec amour

dans la générosité et la fidélité.
Par le Christ notre Seigncur.
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ART. 65 STYLE SALESIEN DE L'OBEISSANCE ET DE
LâUTORITE

Dans la traditlon saléslenne, I'obélssance et trautorlté srexerrent
dans un esprit de famltle et de charité qui lmpêgne les relatlons d'une
estlme et d'une conflance réclpmques.

Iæ supérleur oriente, guide et enoourage, hlsant de son eutorlté un
usage disoet. Tous les contrres cullaborent avec lul per une obéissance
ftanche, prompte et pratlquée « d'un cneurJoyeux et humble ».r

Iæ servlce dans I'autorlté et la dlsponlbl[té dans I'oHlssance sont
pour la Congr{gatlon un prlnclpe de cohéslon et une garande de
contlnultQ pour le salésien, un chemln de salntetÇ une sounoe d'énergle
au travalln de Jole et de palx.

I Consr tg7s,lll.z

Après avoir décrit I'obéissance dans sa source évangélique et
dans sa relation avec le dMn modèle, Jésus Christ, vénu- pour
accomplir la volonté du Père, les constitutions exposent comment
oMit le salésien : I'art. 65 propose en effet " le ityle salésien de
I'oMissance et de I'autorité ».

Ici comme dans toute la section, I'obéissance et I'autorité sont
étroilement unies entre elle,r. Non seulement parce que la façon
d'obéir est liée à la manière de commandeç mais surtout parce
que le frère qui exerce I'autorité autant que celui qui a librement
accepté de lui soumettre sa propre volonté, sont des serviteun
d'un unique projet apostolique, liés par une même Règle et unis
dans I'authentique recherche de la raolonté de Dieu.l -

' y"j. î que Don Bcco disair dans sa conféreace du 3 février l&76 à propæ du tior qui
unit le supérieur et Ia Règle (MB xll, Bl). cela sera rappelé plus amplement à t'articte
suivant. au sujet de I'obéissance communsutaine.
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L'article s'appuie explicitement sur la tradition salésienne:
l'exemple et I'enseignement de Don Bosco qui a été transmis à ses

fils et est devenu un patrimoine familial.
Le commentaire de l'art.64 a déjà souligné la valeur centrale

que Don Bosco attribuait à I'obéissance dans le projet apostolique
de la Société : I'obéissance du sal&ien a pour but I'accomplisse-
ment de Ia mission; c'est I'oMissance de I'apôtre qui se met sans

condition au service de ceux à qui le Seigneur I'envoie. Parallèle-
ment, le premier devoir de I'adtorité salésienne est d'animer la
communauté et de la guider dans ce service.

Le caractère apostolique fondamental de I'obéissance et de

I'autorité salésienne une fois établis, I'article décrit comment elles

s'exercent.
Quel est I'enseignement de Don Bosco à ce propos ?

Nous connaisrcns tous la disponibilité totale qu'il attend dans

I'obéissance : il exige que ses fils s'habituent à << voir dans la
volonté du Superieur livolonté de Dieu »r2 et .. qu'ils n'oublient
jamais que le Supérieur est le représentant de Dieu, et que celui
qui lui ôUeit" oteit a Dieu lui-même r'.3 Il entend que ses Salé-

siens soient <( somme un mouchoir de poche » dans les mains du
Suffrieur.a En un mot, il lui faut des gens totalement disponibles

et disposés à faire n'importe quoi lorsque s'e§t nécessaire.

Cette disponibilité totale s'associe à la fraternité chrétienne
sur laquelle Don Bosco fonde aussi sa oommunauté. Car pour lui,
l'âme àe ce corps hiérarchiquement structuré est la charité.s Elle
s'impose à tous dans les relations réciproques, mais elle est enoore

plus nécessaire chez celui qui a la charge d'être un père pour se§

2 cr. ttg Ix s74
3 ct. MB Ilq s7s
4 cr. uB III, 55q cf. aussi MB ttt, 4?A; Yl,rl-le XIII, 210.

s ct. MB Ix 574
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gnfrères6 : sa façon de commander doit être la charité;7 qu'il se
fasse aimer avant de se faire craindre.s

S'il réclame une disponibilité pleine et entière à obéir, Don
Bosco est donc aussi profondément humain dans I'exercice de
I'autorité : il désire que I'obéissance s'accomplisse par amour et
non par force, avec joie et non à contre-coeur.e Il sait valoriser les
aptitudes de chacun; il tient à ce que << chacun s'occupe et travaille
autant que Ie lui permettent sa santé et ses capacités >r,10 et
requiert une obéissance d'hommes adultes et responsables.

En résumé, Don Bosco exeroe son autorité et demande à ses
fils d'obéir comme dans une famille.

C-ette manière de faire de Don Bosco éclaire I'article, qui
expose en trois paragraphes quelques caractéristiques salésiennes
dans la manière de commander et dbbéir, avec les avantages
qu'elle apporte.

Obélssancr et autorlté vécues en esprlt de famllle et dans Ia
charlté.

L'esprit de famille et de charité est I'atmosphère qui entoure,
chez nous, tant lbbéissance que I'autorité.

[.es articles qui ont traité de I'esprit salésien (cf. C-onst 16) et
de la communauté fraternelle (cf. C.onst 49-51), ont rapelé que
I'esprit de famille est une idée centrale et directrice chez Don
Bosco. Il y revient souvent dans ses paroles et ses écrits et s'en
inspire pour animer et diriger son oeuwe. Il veut que sa oommu-
nauté soit une famille, saine, organisée et vivant dans Ia concorde;
I'amour doit y régner et inspirer la vie, le travail, les relations

6 Co*tianio 1875, lll,2 (cf. F. MOTTO, p. 93)
7 ct. uo xlt,zz3
8 ct. MB vn, s24
9 cr. rrra xlt, at
ro MB lx, s74
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mutuelles; le Supérieur y est oomme un ami, un [rère, un père (cf.

C-onst 55).
On a déjà signalé se que le Père Rinaldi a écrit à I'occasion

du cinquantième anniversaire de I'approbation des C.onstitutions :

" Plutdt qu'une Société, Don Bosco voulait former une famille,

fondée pietqre uniquement sur la paternité douce, aimable et

ügilante du Supérieur, et sur I'affection filiale et fraternelle des

ruJ"tr ,r.11 Don Bosco écrivait à un salésien, à qui il avait confié

la direction d'une maison : « Va, au nom da Seignett, va non

comme un Supéieur, mais comme un ami, un frère et un père. Que
ta façon de commander soit la charit-e., qu'elle s'emploie à faire du

bien à tous, du mal à penlonne rr.l2 A Don Rua, Directeur à

Mirabello, il avait donné la norme suivante : « cherche à te faire

aimer avant de te faire craindre; lorsque tu commandes ou que tu
corriges, fais toujours comprendre que tu désires le bien et non

ton caprice ,r.13

L'article rappelle que l'<< esprit de famille et de charité qui

imprègne les relationsd'une estimc et d'une confwnce réciproques "
esi unè caractéristique de I'esprit salésien : il unit les frères entre

eux et avec les superieurs dans un climat, le plus intense possible,

de confiance mutuelle, de sympathie, de familiarité, de dialogue

serein et constructif, comme dans une famille où les membrqs

s'estiment et s'aiment.
On notera le rappel explicite de la << réciprocité » dans les

rapport§ : confiance àu salésien en son Supérierrr et confi-ance de

ce-dernier en ses mnfrères : .. confiance mutuelle »», selon I'art. 16.

L'estime et I'affection à sens unique ne suffisent pas. La réussite

et le bonheur ne sont possibles que dans la rencontre de deux

efforts positifs : chacun doit s'efforcer d'accorder toute §a

confiance et de mériter celle du confrère.

ll pèr" RINALDI, Ittera pa il 50, dztl'approvoziotæ delle Costiuzioni, ACS n.23, ?A

jawier l9?A, p. 179
12 Lttr. au père pierre perrot, Epi.stoloio, tol III, p. 36û cf. égalemenl lrttre au Père

Dominique Tomatis, Epiaoloio, vol tV, p. 337

rt usvfi,sz4
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Un grand nombre de problèmes à propos de I'autorité et de
I'obéissance trouveront leur solution naturelle si chacun s'efforce
de développer ce climat si caractéristique de notre famille.

Ls manlère saléslenne de cnmmander et dtobéln

[æs termes de la Règle pour tracer le protil du Su$rieur
peuvent surprendre au premier abord: il fait, dit-elle, un usage
« discret >, de son autorité.

Elle ne veut certainement pas rabaisser chez le Su$rieur la
tâche précise de gouverner avec comstence Ia communauté et les
confrères, mais plutôt souligner que chez nous I'usage des ordres
formels est sobre et que le gouvernement s'exerce normalement
dans la ligne de I'animation.L'art.55 avait déjà décrit le Supérieur
salésien oomme un << frère parmi des frères >r, qui agit comme
.. père, maître et guide spirituel »». Ici, I'article affirme une fois de
plus que son action suit cette ligne : il << oriente » en qualité de
maître de doctrine spirituelle, il « guide » en tant que premier
responsable plein de zèle et de prudence pastorale, il « encoura-
ge » comme un père et un frère rempli d'affection. Il est clair que,
dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de faire sowent usage
de I'autorité, car les confrères, bien éclairés et conduits, travaillent
au projet oommun en toute responsabilité et avec esprit d'initiati-
ve.

L'article ne mentionne évidemmment pas toutes les caractéris-
tiques de I'autorité salésienne : il doit être complété par d'autres
points des C.onstitutions et des Règlements.ra

[.es caractéristiques sal&iennes de I'obéissance sont décrites
en termes chers à Don Bosco, pris en partie dans les C,onstitutions
écrites de sa main : << Chacun doit se soumettre à son Supérieur
et le considérer en toutes chosq comme un père plein de bonté,

14 Cf., 
"n 

particulieç Const 55, Rèt l2l-124, lT3,176
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- Franche: I'adjectif traduit I'expression << §ans réserve » et
rappelle la disponibilité généreuse et inconditionnelle, ainsi que la

sincérité et la totalité de la réponse du salésien à Dieu qui

I'appelle par I'entremise du Supérieur.

- Prompte: non seulement I'immédiateté de l'exécution, mais

I'esprit de collaboration plein d'initiatives bien résumé par le Père

Caüglia dans une de ses mnférences sur I'esprit salésien : t< Nous

avons un esprit qui se résume dans la devise salésienne 'jl vais'-

Je ne sais pas combien de jours d'indulgence elle comporte, mais

il est certain qu'elle constitue le plus grand triomphe de la
C-ongrégation qui s'est dévelop@ grâce à ce 'jl vaiso, à coups de

sacrifîces ,r.16

- Ioyeuse: I'expression ., d'un coeur joyeux »» ne veut pas

nécessairement dire qu'il faille oMiç en toute occasion, avec un

large sourire (tant mieux si cela arrive !); elle équivaut à « de bon

coeur » et rappelle I'expression de saint Paul citée par Don Bosco

dans son Introduction aux Constitutions : .. OEissez volontiers et

promptement (...) I-a véritable oMissance (...) consiste à faire de

bon coeur tout ce qui est prescrit (-.) car, dit saint Paul, "Dieu

chérit celui qui donræ avec joie" (2 b 9,7) »t.t1 Dans une confé-
rence donnée aux confrèrs àYanzze sur l'étrenne de 1872, Don
Bosco parla de la « waie obéissance », c'e§t-àdire .. de celle qui
nous fàit embrasser avec le sourire ce qui nous est mmmandé et

lui oMir avec promptitude, sans résewe, d'un coeur joyeux et avec

humilité 
".15Il n'est pas inutile de souligner les trois qualités de I'obéis-

sanoe salésienne :

15 c.rxiutialo 1975, lll,2 (cf. F. MOTTO, p. 93)

16 e" cevlcLllsConfaelw atlto qiio vlæioto, Tirrin 19E5, p. 57

17 D. BosCO, Intoductiot anr Co7.siutiotts, obéissancc; cf. Appendice Const. 1984'

p.rD
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que nous embrassons comme bon parce que ga nous est imposé
par le Seigneur ,.lt

Iæs ft'ults de crctte obélssancr.

r-e, dernier paragraphe encourage à maintenir I'esprit sarésien
dans le service de I'autorité et dans lbMissance, et eh fait valoir
les fruits tant pour la société entière que pour chacun de ses
membres.

- Pour la congrégation, I'oMissance donne de la cohésion et
unc garantie de continuité: Don Bosco I'a souligné personnelle-
ment dans sa conférence aux confrères le l l mars tsoe, aéjà citée
plus haut. C-omme on le rappelait alors, il applique à Ia Congréga-
tionl'image du mrps, qui n'a qu'une tête, màis plusieun memUies
aux fonctions complémentaires : .. si ce corps qu est notre société
est animé par I'esprit de charité et conduit par lbbéissance, il aura
en lui le-principe de sa propre subsistance ét l'énergie pour opérer
de grandes choses à la gloire de Dieu, pour le bienlu prochâin et
le salut de ses membres ,r.Ie

- Pour chaque membre de la Société, I'obéissance est un

" chemin de sainteté » : elle le fait adhérer à la voronté de Dieu et
le place là où il faut pour réaliser Ia mission que re seigneur lui a
confiée dans la famille de Don Bcsco : C,esi ainsi, disâit l,art. Z,
que .< nous trowons le chemin de notre sanctification >r. L'obéis-
sance est aussi un€ « source d'éneryie au ffavail», ciar elle offre
libre accà à la grâce de Dieu en nous, et nous donne ra certitude
d'être là où Dieu nous veut. Enfin, elle est üne « soufice de joie et
(e paix » : Don Bosco I'a promis d'une manière presque solênnel-
le : « Si vous pratiquez I'oMissanse oomme je l'ài indiqué, je puis
vous assurer, au nom du Seigneur, que vous aurez une vie

rt MB x, tost
re Ma Dç s7ÿs7s

3W



réellement paisible (paix) et heureuse (lbie) dans la C-ongréga-

tion tt.il

O Seigneur, nous te remercioru
de nous avoir appelés à travailler à ton service

et pou.r le salw de la ieunesse
daræ une famille
quc Don Bosco a voulu guidée par l'esprit de ch^aité,

dans un climat d'estime réciproque,
de conlîance et de séréntté.

Accorde-nous de vivre ensemble,
supéieun et conîrères,
animés par ton Esprit Saint,
pour nous senir les uns les autres daru I'amout

Fais que le senice de guide et d'animateur des Supéricun,

et que l'obéissance franche, PromPte et ioyeuse de nous totn,

soient pour la Congrégation une garantie de contîrudté,

et pou.r chaque salésien un chemin de sainteté,

une sou.rce d'éneryie dans le travaü de ioie et de pair
Amen.

æ D. SOSCO, lntoduction aux Cottsiuüan+ Obéirsancc; c{. Appcndlce Const. 1984'

p.z?n
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ART. 66 CORESPONSABILTTE DANS UOBEISSANCE

Dans la communauté et en we de la mlsslon, nous obélssons tous,
même sl nos tâches sont dlfiérentes.

Dans l'écoute de la Pamle de Dleu et la c{lébratton de I'Eucharlstle,
nous exprlmons et renouvelons en Gommun lrofirande de nous-mêmes
au voulolr divin.

Dans les quesüons d'importance, nous cherchons ensemble la
volonté du Seigneur en un dialogue fraternel et paüeng et avec un üf
sentlment de corcsponsabilité.

Iæ sut'rieur exense son autor.lté en écoutant ses confrèrcg en
stlmulant la parttcipatlon de tous et en favorlsant I'unlon des volontés
dans la fol et la charltê Il met un point f,nal à la rechenche Gommune
en prenant les décislons oppoÉunes qul déaouleront nomalement de la
convetgence des polnts de vue.

EnsulÇ au moment de I'exécutlon, nous nous engageons tous dans
une collaboratlon loyale, même quand nos tyues personnelles n'ont pas
été retenues.

L'obéissance, fondée sur I'Evangile et vécue à la manière
salésienne, est un appel qui s'adresse aussi bien à chaque confrère
qu'à la communauté. C-et atu«traite de ladimensioncommilnau-
taire de I'oMissance, et en développe quelques aspects caractéristi-
ques plus importants. Ce point a fait I'objet d'une étude particu-
lière de la part du CGS et du CG21.r

La crmmunauté obélssante.

Le premier paragraphe contient une affirmation fondamenta-
le : la communautê comme telle est sujet de tbbéissance, c'est-àdire
qu'elle est une commanouté obéissante. Sur elle Dieu a son dessein;
c'est à elle au premier chef qu'est confiée la mission (cf. Const

I ct ccs, 632437; cc2l,3gr-3ÿz
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44). La communauté a donc le devoir précis de rechercher et
d'accomplir la volonté de Dieu, aussi bien par rapport à la
Congrégation entière pour la totalité de la mission, que Par
rapport aux oommunautés proünciales et locales selon leurs

niveaux
I-a Règle souligne que la communauté est oMissante parce

qu'en elle nous oMissons TOtlS, même si nos tâches sont différen-
tes. L,es confrères qui n'exercent pas I'autorité aussi bien que les

Suffrieurs (sous une forme plus délicate et plus exigeante, il est

wai) sont en situation permanente d'obéissance : tous ensemble,

chacun selon notre rôle, nous sommes coresPoruiables de la
réalisation du p§et que Dieu a pensé Pour nous et nou§ a mnfié
pour la salut de la jeunesse. A propos de I'oMissance de la part
des Suffrieurs, il suffit de rappeler les paroles de Don Bosco :

Aprà avoir affirmé : .. Que parmi nous le SuÉrieur soit tout »,

il âjoute aussitôt : <. I-e Recteur Majeur e§t tenu à la Règle : qu'il
ne s'en départisse jamais, sinon il n'y aurait plus un seul centre,
mais deux : la Règle et sa volonté à lui. II faut au contraire que la

Règle s'incarne pour ainsi dire dans le Recteur-Ivlajeur : que la
nè[b et le Rectèur Majeur ne forment qu'un ,r.2

Sources sumaturrclles de ltobéissance cunesponsable.

I-e deuxième paragraphe présente le contexte ÿpiquement
religieux de la recherche communautaire et coresponsable de la
volonté de Dieu.

Notre manière de chercher ensemble les moyens d'accomplir
Ie dessein du Père diffère, oomme I'expliquera le troisième
paragraphe, des méthodes Purement rationnelles des assemblées

humàines, et se fonde sur l'écoute de la Parole de Dieu et dans la

participation au repas du Seigneur.- 
Aussi est-ce en référence explicite aLD( art" 87 et 88 du

chapitre sur la prière qu'il indique comment la communauté

2 UA XU,8l. Un commentaire de ce thème de I'obéissance r en esprit de communion »

ce trowe dans les lcao da CGS, n.632.

310



exprime üsiblement et nourrit sa réalité quotidienne de << commu-
nauté obéissante ».

Ecouter ensemble, dans la foi, la parole de Dieu signifie
accepter d'être ensemble .. informés >» par elle pour devenir ses
serviteurs : .< I-a Parole (-.) est pour now (...) lumière pour
mnnaître la volonté de Dieu dans les événements et force pour
üvre notre vocation dans la fidélité » (const g7). on peut dirè, de
ce point de we, que Ia oommunauté est appelée à imiter lbMis-
sance de Marie, et à la prolonger dans sa üe et dans son action :
.. Que tout se passe pour moi selon ta parole >».

. Mais I'acte par excellence de soumission à Deu, la proclama_
tion la plus üvante de la « disponibilité mmmune à faire la
volonté diüne » est la célébration de I'Eucharistie. « La mmmu-
nauté y célèbre le mptère pascal » (Const 88): en esprit dbf-
frande sacerdotale, elle s'unit à lbbéissance parfaite du christ
« jusqu'à la mort de Ia Croix ». Elle est un poinid'appui ütal pour
reviwe cette obéissance dans le concret del'existence quotidiènne
et en accepter les exigences parfois crucifiantes.

[æs trcls étape de l,obéissanGe communautairc.

[æ.s paragraphes 3, 4 et 5 décrivent les étapes qui permettent
à la communauté de rechercher ensemble la voiontê du père pour
I'accomplir dans la ooresponsabilité.

On notera surtout le complément du début : « Dans les
questions d'importaræe ». Il suppose que dans laüe quotidienne les
membres de la mmmunauté, chacun à sa ptace, exécute sa tâche
avec compétence et amour, pour répondre à ta rrclonté du père.
[,a recherche communautaire de la volonté du Seigneur est
importante quand il taut établir ls grandes orientations de
I'actiüté de la oommunauté (projet oommunautaire) ou bien
lorsqu'il faut faire face à de nouveaux problèmes importants qui
intéressent la communauté comme telle, ou I'un de ses membres,
ou encore le travail qu'elle accomplit, et que la volonté de Dieu
n'apparaît pas immédiatement et a besoin d'être clarifiée. C'est
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alors que ses membres doivent ensemble se montrer « docilqs à

I'Esprii et attentifs aux signes qu'Il nous donne » (C-nnst 64).

I-e cheminement de I'obéissanoe communautaire comprend

trois étapes ou phases étroitement liées entre elles-

t.IÂ RECHERCHE, importante pour essayer ensemble de

découwir les signes de la volonté de Dieu, qui parle à la commu-

nauté. L'outil priülégié de cette recherche ætledialogne commu-

naüaire où, dans un esprit constructif et un climat fraternel, franc

et patient, tous apportent leurs capacités et de leur compétence,

pour le bien de la communauté et des personnes. Il est important
(ue chacun soit sinêrement en quête de ce que Dieu veut,

intérieurement détaché, sans vouloir à tout prix " imposer » ses

idées.
Au murs de cette phase, la responsabilité du Supérieur st

d'animer. l,a Règle dit : .. il écoute ses frères, en stimulant la

participation de tôus et en favorisant I'union des volontés dans la

ioi et la charité ». Il doit servir la communauté, en I'aidant à

s'exprimer dans un dialogue réel, mais aussi en I'orientant pour
que, même dans la recherche, se maintienne la communion et
I'unité, qui sont essentielles à sa üe.

2. l-a DECISION. « Elle découlera normalement de la

convergence des points dewe » disent les C-onstitutions. << Norma-

lemeni, : car si tous les éléments de la communion fraternelle
entrent en jeu (un même esprit, un même souci du bien commun,

un même zèle pastoral qui recherche une réelle efficacité apostoli-
que), il est normal que les divergences éventuelles de départ se

réduisent peu à peu. Dans ce mouvement vers I'unité, comme dans

la phase préédente, le Supérieur a son rôle à jouer : guider ses

confrères, les ouwir à un regard de foi,3 orienter et faire ooncou-

3 Dr* I'Exhortation ap6tolique Evoqelica tdficatiq Paul VI écrit: « Il n*ient à

chacun, mais parficulièrement ala supérieurr et à ctlq et cell€s qul eeertent une

responsabilité parmi leurs fêrcs ou teurr cæu6, de r€rciller dans les communautés les

certitude* de foi qui doivent lec t{{ir t (8T,25).
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rir le plus possible les aüs différents : en oe cas, sa décision finale
sera le soeau naturel de la convergence des idées.a

Mais au besoin, il interviendra en vertu de son autorité et
prendra les décisions opportunes pour le bien de la communauté
et de sa mission, en tenant compte le plus possible de I'aüs de
tous, mais sans se laisser lier par une majorité. Sur ce pin! le
texte s'inspire du décret << Perfectae caritatis » : Les Supérieun
<< écouteront volontiers les religieux et susciteront leui effort
eommun pour le bien de I'Institut et de I'Eglise, usant toutefois de
leur autorité quand il faut décider et commander ce qui doit être
fait ».)

3. L'EXECWION. C'est ici que joue d'une manière toute
sffciale la coresponsabilité loyale dans lbMissance. Le CGS écrit :
« C'est au moment de I'exécution que lbEissance s'engage
concrètement, en suscitant la richesse des initiatives personnelles
et la générosité dans le sacrifice. Librement et activement, de
façon responsable, toute la @mmunauté ou le membre intéressé
entre dans I'adhésion au Père, mncrètement, c'est-à-dire par
I'acmmplissement de ce qui a été décidé. Ils le font avec lèur
intelligence et leur ooeur; ils le font loyalement et avec le
sentiment de leur responsabilité, en prenant les initiatives qui
conüennent dans les limites des mesurs prises, en pleine et
mrdiale collaboration, en esprit de famille et dans I'amour, et
enfin dans I'action multiforme. Tandis que les décisions commu-
nautaires interviennent dans des situations particulières, le
déroulement de I'exécution constituera le champ quotidien de la
vertu d'oMissance ,r.6

Parmi les principes et les critères qui doivent guider la üe et
I'action de Ia communauté, l'art.123 rappellera que « la participa-
tion responsable et effective de tous », s'applique concrètement
aux phases de l'élaboration ds décisions, de I'exécution et de
l'évaluation : c'est de cette manière que Ia oommunauté obéissante

a ct ccs, ols
5 Pc, u; cf. aussi E4 25
6 ccs,6g
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est attentive à accomplir la volonté du Seigneur pour la réalisation
de la mission.

Dieu notre Père,

dans l'écoute de ta Parole,
et dans la communion à I'unique Pain eucharistique,
tu nous donnes les sources d\tne vraie cohésion entre nus;
fais que nous apprenions à chercher ensemble

ce que tu veux de nous.
Accorde -nous d'accueillir avec foi
les décffions de nos Supérieun,
a de les réaliser avec omottt,
afin que noîe vic d'obéissonce
nous aide à réaliser notre salut
et celui de cew que tu nous as conftés.

Par le Christ notre Seigneur.
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ART. 67 OBEISSANCE PERSOI\NELLE ET LIBERTE

Iæ salésien est appeté à oMlr en homme llbrc et rcsponsablg en
engageant << les forces de son lntelllgenoe et de sa volonté, ses dons de
nature et de grâcr ».1

Il oMit dans la fol et rctrnnalr dans son supérleur un soutlen et
un slgne que Dleu lui offrc pour manlfester sa votontâ

une telle obéissance « conduit à la maturlté en farsant grandtr la
llberté des llls de Dieu »».2

l Pc, t4
2 Pc,u

Trois articles (67, 68, 69) sont consacrés à décrire les devoirs
et les caractéristiques del'obéissance penonnelle: il faut res lire et
les méditer à tout ce qui üent dêtre dit à propos de la significa-
tion évangélique et du style salésien de I'obéissance.

- - 
L'art. 67 indique les deux dispoiitions fondamentales indispen-

sables au salésien pour obéir avec la disponibilité et la promptiiude
qui lui conüennent : obéir <( en homme libre et responsable , et
obéir " dans la foi ".

Obélssance d'homme llbre et reponsable.

la première partie de I'article s'inspire du décret « perfectae
caritatis » (il le cite même littéralement), qui donne aux religieux
et à leurs Supérieurs cette exhortation : .. Que les religieux se
soumettent avec révérence et humilité à leurs suffrieurs, selon la
Règle et les C-onstitutions, en esprit de toi et d;amour envers la
volonté de Dieu, apportant les forces de leur intelligence et de
leur volonté, tous les dons de la grâce et de la naturg à I'accom-
plissement des ordres et à I'exécution des tâches qui leur sont
confiées, dans Ia certitude qu'ils travaillent à l'édification du Corps
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du Christ selon le dessein de Dieu (...) Quant arx Su@rieurs (...)
qu'ils gowernent comme des enfants de Dieu ceux qui leur sont

soumis, avec le respect dû à Ia personne humaine, et stimulent leur
soumission volontaire. (...) Ils amèneront les religieux à la collabo-
ration par une oMissance responsable et active, tant dans I'accom-

plissement de leur tâche qucdans les initiatives à prendre ,.r
Le texte du Concile montre que I'obéissance authentique

comporte de grandes valeurs et des vertus humaines, et qu'elle
permet de les développer.

I-a première vateur ætla libené. Contrairement à une opinion
assez répandue, I'obéissance religieuse n'est Pas urle verfii d'en'

fants, mais d'adultes t elle est incompatible avec une psychologtg

de mineurs. Obéir est un acte d'autonomie personnelle qui
consiste à dire intérieurement oui à une décision acceptée pour
réaliser sa üe en Jésus Christ.2 I-e salésien obéit donc en toute
liberté d'esprit, <( en homme libre t qui connaît les raisons de son

obéissance. Jean-Paul II écrit : .. Souvenez-vous aussi, chers Frères

et Soeurs, que I'obéissance à laquelle vous vous êtes engagés en
volls oonsacrant sans réserve à Dieu par la profession des conseils

évangéliques, est une æpression particulière de la liberté intérieure,

de même que I'expression définitive de la liberté du Christ a été
son obéissance 'jusqu'à la mort': nJe donne ma üe, pour la

reprendre. Personne ne me I'enlève; mais je la donne de moi-mê-
me" (Jn 10, 17-18) ».3

I-a seconde qualité humaine est le sew de la responsabilité
pleine d'iniüative. Il s'agit Ià d'une autre manière d'exercer la
liberté : c'est accepter le mandat reçu et en partager la responsabi-

lité avec les frères, pour en faire une tâche penonnelle à laquelle

I pÇp
2 t* COS écrit : « L'obéissance ne sera Pa§ un acte infantile, mais un comPortement

dhdutte; elle consistera non pas à rcnoncer à vouloir ni à démissionner de sa pcrsonnalité,

mais à vouloir intensément l'accomplissement de la volonté diüne' en la préférant à ses

propr€s désirs. Telle est la route qui mène à la vraie libération de l'homme » (cf.

cG§ 63e).
3 no, tl
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on s'adonne de toutes ses forces en refusant toute attitude passive
ou mécanique.

s'il est exact que I'initiative exige lbbéissance, il est tout aussi
wai que I'oMissance est valorisée par I'esprit d'initiative. c'est une
facette de I'esprit salésien, selon I'art. 19. Le père Arbera obser-
vait : .. Il faut adjoindre I'esprit d'initiative personnefie à Ia
soumission au supérieur. c'est là I'esprit qui donne à notre société
la modernité géniale qui lui permet de faire le bien récramé par les
besoins de l'époque et des lieux rr.a Le père Caüglia lui aussi, à
proqgs rlu style dbMissance que Don Bosco a voulu inculquer à
ses fils, observe avec pénétration que <, Don Bosco a effectivèment
c"lçT- une Congrégation religieuse avec les trois voeux simples,
mais il I'a voulue formée et, pour ainsi dire, mncrétisée pai des
hommes üvants et pensants, capables d'agir spontanémènt. t:
nature et I'abondance du travail accompli et à accomplir dans son
institution est telle qu'il e.st inconcevable sans riberté d'action
indiüduelle, et qu'il est inconciliable avec une forme de üe qui
peut être méritoire devant Dieu en d'autrs circonstances, mâis
qui, dans notre cas, deviendrait un assujettirsement et une entrave
au travail ».5

Obélssancrc enraclnée dans la fol.

La qualité qui inclut les autres qualités surnaturelles de
I'oMissance et valorise même les qualités humaines en reur
conférant plus de dynamisme, c'est évidemment la foi. Tous les
articles de la section le supposent ou I'affirment Glui qui ne
baserait son obéissance que sur des motifs humains ne parviendrait
pas longtemps à obéir avec conüction et liberté. Car i'amour, qui
pousse à chercher avec passion la volonté de Dieu et à I'accomplir
de tout croeur sur la voie tracée par Jésus, naît de la foi, qui iait
découvrir et goûter la présence de I'Esprit et la joie de confier
toute sa üe au Père.

a p. aLSERÀ Circotare sutte vocazioni 15.5.1921, ACS n. 4 p. u)1 (Lcn ciæolol p. a!I,)
5 A. CevtCLlA. Don Boæo - hofilo sorico,SEl Tirrin l9J4 (ème éd.). p. 16&169
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Concrètement, nous dit la Règle, la foi fait reconnaître dans

le Supérieur, au-delà de ses limites et de ses défauts humains, .. un

soutièn et un signe que Dieu (nous) offre pour manifester sa

volonté ».

C,ette foi qui anime I'obéissance est riche d'humilité, à
I'exemple du Christ, serviteur oMissant, doux et humble de coeur,

et de Marie,l'humble §ervante du seigneur.Il n'est pas inutile de

rappeler que I'humilité et I'obéissance vont de pair.6

De crctte fason, le saléslen grandtt dans la sainteté.

I|e, paragraphe de conclusion reprend le terûe de « Perfectae

caritatijrr, aêlaLcite au début, en soulignant que I'oMissance est

susceptible dé faire mûrir la personne, tant sur te ptT humain que

chrétien. Le C-oncile écrit : .. Ainsi I'oMissance religieuse, loin de

diminuer la dignité de la Personne humaine, la conduit à la
maurtté en faËant gmndir ia liberté des enfanæ de Dieu:.:' h
Constitution.. Lumàn Gentium ») parle également de la << liberté

fortifiée par I'oMissance rr.s

L'obèissance donne accà à une plénitude toujours plus grande

de la liberté, car elle entrouvre les voies de I'Esprit, qui est

parfaite liberté. De sorte que, guidé par l'Esp{! le_salésien mûrit

àuns ron humanité et dans sa stature de fils de Dieu, pour

ressembler toujours davantage au Christ. Nous powons.rappeler

les paroles écrites sur les rayons du diamant de I'oMissanoe:
. C'àt la base et le muronnément de l'édifice de la sainteté rr.e

En nous dirigeant vers la sainteté, I'offiissance nous conduit à la

réalisation plirs complète de notre personnalité et au bonheur wai

et durable.

6 No* lisong dans lea Mernorie Biogratice: . L'édifice de ta sanaitication devra noir
comme assise I'humitité, comme charPente I'obéi§sanoe et oomme tolt I'or8i§on " (MB 

'Ltæ6).
7 rc,M
8 LG,43;cl.ET,7l
9 uaw,tu
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O Seigneur, accorde-notn une oMissance qui soit toujoun
un acte d'tntelligence, de libené et de responsabilité,
en même temps qu'un acte de foi üve,
une obéissance qui nous permette
de reconnattre dans le Supéieur
un signe et une aide que tu nous offres
pour connattre ta volonté.
A traven I'hamble hommage de notte coeur obéissant,
fais que nous suivions ta volonté
pour aaeindre la parfaite liberté des fils,
conformes à l'image de ton Fils,
Homme parfait et notre Sauveur,
qui vit et règne dans les siècles des siècles.
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I cf. CIC, can. 601.
2 

cî,. CIC, can. 49 sq

ART. 6E EXIGENCES DU YOEU D'OBEISSANCE

Par le voeu d'obélssance, le saléslen s'engage à obélr à ses

su6rleurs légitimes pour ce qul rtga16e I'observancr àes Constltutlons.l

Quand un ordrc est donné expressément en vertu du voeu

d'obéissancg I'obllgation d'obéir est grave. §euls les susrieurs maJeurs

et les dirccteurs peuvent donner de tels ordres; mals qu'lls le fassent

rarcmen$ par écrit ou devant deux témolng et unlquement quand une

raison grave te rcqulertz

Cet article exprime, également d'un point dewe juridique,les

engagements d'oæissance que le salésien as§ume parvoeu devant

niéu Ie jour de sa profession : C'est de notre tradition con§titu-

tionne[è antérieure et des directives du droit canonique qu'il tire
sa matière.l

L'article parle aussi bien des engagements du religierx appelé

à obéir que des devoin du Supérieur chargé de commander

(soumis lui aussi à un Sut'rieur et à la Règle).

La vte du saléslen dans le slgne de l'obélssancrc.

Le premier paragraphe présente ce qui est spécifique à

I'oMissaàce à laqüeile1e salésien s'oblige parvoeu. Car s'ilest wai
que toute sa üs de consacré-apôtre se déroule sous le signe de

I Dans les Conslitutions sorties de Ia ptume de notre Fondaleur, les pr&isions canoniques

sur le précepte de l'obéissance figurenl dès la première rédaclion de 1858jusqu'au second

texte imprimé de 1873: par conire, elles ne 8e lrowent pas dans l'édition approwée en

f874 (cf. F. MOTTO, P. 92'95). t.es prescriptlons canoniques furcnl rcn1ses lans les

éditions suivantes; on peut Gompaner en particulier l€s arlictes 4l el A des Constitutions

de 1966, dont la subctance est rÉsumée dans cet article.
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I'oEissance, à I'imitation de Jésus Christ (cf. Const 64), le voeu
qu'il fait à Dieu regarde expressément Ia soumission de sa volonté
<< à ses Supérieun légitimes pour ce qui regarde lbbsewance des
Constitutions >».2

Comme I'ont déjà indiqué ls articls précédens, Dieu fait
connaître sa volonté par la médiation d'un frère, qui est choisi
dans la communauté pour exercer le ministère de 1'autorité; et
lbbéissance associe étroitement le religieux au projet apostolique
de l'Institut, exprimé dans les Constitutions, qui sont approwéæ
dans I'Eglise oomme une voie évangélique et comme un moyen de
réaliser la mission voulue par I'Esprit Par son voeu d'obéissance,
le salésien s'engage à chercher la volonté de Dieu dans le projet
apostolique de la Société, en se soumettant librement à la
direction d'un Supérieur, qu'il reconnaît oomme « représentant de
Dieu » (C.onst.66).3

Le domaine des voeux est donc très vaste : il embrasse toute
la üe consacrée du salésien pour I'accomplissement de la mission
confiée par le Seigneur et décrite dans la Règle. C'est ce que
chacun a promis à Dieu dans sa profession : « Je fais voeu de viwe
oMissant, pauwe et chaste, selon la voie évangélique tracée datts les
Const'ttutions salésimnes » (Const 24).

Moments dans lesquels le sal6len est appelé plus expllcltement
à assumer l'obélssancrc de Jésus.

Après I'exposé global de I'engagement pris par Ia profession,
le deuxième paragraphe précise à quels moments le voeu d'oMis-
sance lie gravement devant Dieu, devant I'Eglise et dwant la
Congrégation. Il [aut, dit le texte, que I'ordre soit donné formelle-
ment, c'est-àdire « æpressément envertuduv(nu. ».[,es conditions

2 L, on. fil du CIC qprime comme sult I'objet du reu d,obéissance: « [.e conseil
6mngélique d'obéissancs, ,srumé en esprit de foi el dhmour à la suite du Christ obéissant
jusqu'à Ia mort, oblige à la rcumission de ta votonré aw Sup&iam légÿittræ Eri tiouau la
ploce de Diat, lonqulls commotdstt stivot laus propæ Cottgiutiorts ".

' Pc,u;cf.Cots6

T.2 -21
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externes qui sont indiquées (« par écrit ou devant deux témoins »)

manifestent plus clairement I'intention du Superieur de comman-
der. Il faut remarquer, en cette matière, la juste préoccupation de
clarté juridique, pour la tranquillité des consciences. Elle est
conforme au droit canonique,a ainsi qu'à ce que Don Bosco avait
déjà écrit dans une de.s premières éditions des Constitutions:
<< L'observance de oe voeu n'entend pas obliger sous peine de
péché, sauf dans les choses qui sont contraires aux commande-
ments de Dieu et de notre Mère la sainte Eglise, ou au( disposi-
tions des Supérieurs avec obligation spéciale d'obéissance ».5

Le texte précise que les « Su$rieun légitimes », c'est-àdire
ceu qui peuvent lier .. en vertu du voeu )», sont les « Supérieurs
majeurs », c'est-àdire le Recteur majeur et son Vicaire, les

Proünciaux et leurs Vicaires, et les << Directeurs » dans chaque
communauté.

Il reüent ici sur le point délicat, déjà abordé à I'article 65, de
la discrétion et de la prudence des Supérieurs dans le recours à

I'ordre formel d'oMissance : << Qu'ils le fassent rarement (.-) et
uniquement quand une raison grave le requiert rr. C'est pour
souligner que le salésien, qui a offert à Dieu sa volonté « pour
reviwe I'obéissance du Christ rr, tl'â ordinairement pa§ besoin
d'ordres formels : son dynamisme intérieur le porte à rechercher
partout et toujours ce qui plaît à Dieu.

Selon le Père Rinaldi, la perfection de lbMissance salésienne

est que « le Supérieur n'ait même pas besoin de commander r,6

mais que chacun travaille généreusement pour le bien de la
oommunauté et des jeunes.

Toutes les précisions canoniques proposées par I'article,
n'enlèvent rien au fait fondamental exprimé dans les articles

1 G. CIC, can. 49 et suiv. : ils lndlquent certalnes cordition§ pour ta valldlté d'un
q décrct ' ou d'un « précepte ' donné à quelqu'un ca particulier.
s Cosiuziani 1860, chap.III,3 (cf. F. MOTTO p. %)
6 n. RNnLol, Lcaera po il 5a dcil'qprataziotæ d.tk c*iiui@r{ ACS n. 8,A iamtier
1924, p.179.
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précédents que, par la profession dbMissance, re sarésien .. s'enga-
ge » librement et avec joie (cf. const 6s.6?) et se rend disponible
pour rechercher et accomplir en tout la volonté de Dieu, à
l'exemple de Jésus et pour le salut des jeunes.

Père, tu nous as conduits dans ton Espit
à offrir dans le voeu de la saittte obéissattce
notre libené pour ton seruice;
aide-nous à le vivre comrne un sacrifice qui te soit agréable,
dans l'humble soumission aur frères
qui te représentent parmi notu,
dons la lîdèle obseruance de nos Constittttioru,
pour le bien de la commanauté et de nos jeuttcs.
Nous te le demandons par le Clüist rctre Seigneur.
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ART. 69 DONS PERSONNELS Ef, OBEISSANCE

chacun met au servlce de la mlsslon Gommune ses capacltés et se.s

dons.
læ supérleur, aldé par la cnmmunautÇ a une re§ponsabillté spéclale

dans le disoernement de ces dons; il en favorlse le développement et le

bon usage.
sl les nécessltés concêtes de la charlté et de I'apostolat exlgent

d'un confière le sacrifice de déstrs ou de proJets, en sol légtttmes,

celul-ci acceptera dans ta foi cr que I'obélssance lul demandg tout en

gardant toujours la posstbttité de recourlr à I'autorlté supérleure'

Pour accepter des charges ou des emplols en dehors de cerx qul lul
sont asslgnés dans la communauté, tout confêre demandera I'autorlse'
tlon à son sut'r'leur légltlme.l

I 
cî.. CIC, ar..67l

Ce troisième article sur I'obéissance indiüduelle aborde le
problème de I'accord entre I'srercice des dons personnels et les

derroirs particuliers de I'obéissance.
Il présente deux réflexions de foi :
1. Les dons et les charismes per§onnels §ont très Précieux Pur

le service de la mission;
2. ily a cePendant des circonstances qui pewent en exiger le

sacrifice pour le bien de la communauté et des jeunes.

Ltobélssancc dans ltexerclce d6 dons personnel§.

Les deux premiers paragraphes déclarent que si I'obéissance

salésienne, greffée sur I'oMissance rédemptrice du Christ,

comporte un renonsement effectif, elle ne doit pas être identifiée
avec le sacrifice des capacités personnelles.
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« Chacun met au sentice de la mission commilne ses capacités
et ses dons », dit la Règle. Dans Ie déroulement ordinaire de la
vocation, I'obéissance ne s'oppose pas du tout aux talents que
Dieu a donnés à chacun, mais elle les assume, les valorise et les
sanctifïe <( pour Ie service de la mission commune ». L'arL ZZ
affirmait déjà que chacun reçoit de Dieu des dons personnels pour
répondre à la vocation, et que ces dons (de la nature et de la
grâce) mnstituent un des signes de I'appel du Seigneur à le servir
dans Ia Société salésienne.

Dans I'histoire de notre congrégation, Don Bosco a su
valoriser les dons de chaque mnfrère pour construire un corps uni
et pour donner le jour - avec la grâce de Dieu - à des oewres
devenues gigantesques aujourdïui. A propos de I'attention que les
Supérieurs doivent porter aux confrères, Don Bosco écrivait au
chapitre sur I'entretien avec le Suffrieur dans I'Introduction aux
Constitutions : « Les sujets ouwent leur âme à leur supérieuç et
(...) ils peuvent connaître les forces phpiques et morales de leurs
sujets et, en conséquence, leur confier des emplois plus en rapport
avec leurs aptitudes 

".1

La Règle précise que << le Supérieur, aidé par la communauté,
a une responsabilité spéciale darc le discemcmcrx de ces dons; il
en favorise le développement et le bon usage ».

Ces .. dons ,r ne sont pas seulement les aptitudes et les
capacités naturelles, mais aussi les « dons particuliers » de lEspri!
qu'Il distribue en vue du bien mmmun et d'un senrice apostolique
plus riche et plus fécond. Il s'agit icides <. charismes » proprement
dits dont parle I'Apôtre Paul, donnés pour I'utilité de tous.

Ceci dit, la responsabilité du Su$rieur et de la communauté
en la matière se justifie aussi bien par la psychologie que par les
directives de I'Eglise. D'un simple point de vue humain, il ne flaut
pas oublier que le salésien est un éducateur qui doit se trower à
I'aise parmi les jeunes et contribuer avec comfftence à I'ensemble
de la tâche apostolique. Il est clair que de son influence et de son

I D. SOSCO, Intoduction anx Cortttiulons, Des redditions de compte et de teur
importance; cf. Appendice Constilutions 19ü, p.2§
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travail auront plus d'impact s'il peut exploiter ses ressources les

meilleures.
Mais c'est surtout I'Ecriture et le Magistère de I'Eglise2 qui

imposent aux Supérieurs de .. découvrir » les charismes, de les

reconnaître avec gratitude, d'en favoriser le développement et d'en

régler le bon usage. ta Règle doit s'interpréter dans sa significa-
tion ta plus authentique : elle se préoccupe de régler les charismes

pour le bien commun, et de les valoriser en vtre d'un service

authentique de la communauté.
A propos des devoirs du directeur, I'art. 173 des Règlements

générau:r donne des directives pratiques : .. Il rendra effectives la
ooresponsabilité et la collaboration des confrères, selon I'esprit de

famille voulu par Don Bosco. Il respectera leurs mmpétences et

favorisera, dans un climat de saine liberté, le developpement des

aptitudes et des dons de chacun, en vue d'atteindre le but
oommun >>.

Une dernière observation déjà mentionnée plus haut : la

Règle rappelle que la communauté tout entière a, elle aussi, sa

part de responsabilité dans le discemement et la valorisation des

èharismes : elle doit aider le Supérieur dans sa tâche; cette aide

fait partie de la recherche communautaire de la volonté de Dieu,
qui se manifeste aussi à traven les dons particuliers faits aux

confrères. Relisons, sous I'angle de I'obéissance, la nécessité du

partage fraternel et de la participation respnsable qui caractérise

ia communauté apostolique, car c'est à elle au premier chef que la

mission est confiée (cf. Const 4.51.6.123).

Llobélssancr peut demander le sacrlfict de prcJets pcrsonnels.

Après cette considération sur I'obéissance religieuse dans sa

situatiôn la plus habituelle, le tsrte développe un côté plus

2 Sur les dons de I'Esprit ou charismes, voir en particulier kn 716 sq et le chap. 12 de

I Co. Dans les documents de Vatican II, voir LG 4. 7. 72. §; AG,4. Voir aussi EI 28;

MRt2.
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!9rangeant de I'oMissance chrétienne. Ia même parole de
I'Ecriture (e1, pour nous, la parole et I'exemple de flon ibsco) qui
justifie la valorisation des dons personnels par le service renâu à
la communauté, en justifie parfois le sacrifice. Les dons et les
projets personnels ne constituent pas un absolu. pour le chrétien,
et a fortiori pour le religieu:r, il n'y a d'absolu que le dessein de
Dieu et sa volonté. Pour nous, cette volonté se lit" dit la Règle, à
travers « les nécessités concrètes de la charité et de I'apostorat ».

Il est facile de comprendre oomme il est délicai pour un
Suffrieur de devoir imposer un renoncement pour le bien et la
mission de la oommunauté. t es Actes du CGS parlent d'un
« dialogue franc et-patient >», qui doit accompagner le discerne-
ment du Supérieur.5

De son côté aussi, le confrère doit acmmplir un cheminement
sincère pur discerner Ie dessein de Dieu à son égard. Si lbrdre
du Supérieur ne lui paraît pas conforme à la volonté du Seigneur,
le Règle, en conformité avec les dispositions de lEglise, lui
reconnaît .. la possibilité de recourir à I'autorité supérieure ».

Mais le texte veut surtout faire valoir qu'au fond de son
oMissance (si elle est authentique), le religierx doit toujoun rester
prêt à renonoer. Un religieux, salésien ou non, ne doit pas
s'étonner que, dans certaines circonstances au moins, tbMissance
lui soit douloureuse. Car il a offert sa rrclonté à Dieu pour rwiwe
I'oMissance du Christ. Il se réfère donc à Jésrs, qui renonce à
rechercher << sa propre gloire »», c'est-àdire sa réalisation penon-
nelle, et adhère totalement à la volonté du Père : « Ma nourriture
est de faire la volonté de celui qui m'a enraoyé » (Jn 4, 34). « Si je
me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien; c'est mon père qui me
glorifie » (Jn 8, 54). A ses disciples, it ne cache pas que c'est la
voie qu'ils devront parcourir : « Si quelqu'un veut marcher derrière
moi, qu'il renonoe à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me
suive » (Mt 16,24).

3 Cf. CCS, @-&llcf. aussi la éflexion dc Paul VI rur « Comclcnce ct otlé&sancc D io
ET,2g.
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L'obéissance au dessein de Dieu peut contrarier les plans

personnels, empêcher la réalisation de certaines aspirations ou

ir-j"o per*onnèh, même légitimes; en certaines circonstances, il
peit sembler qu'elle s'oppose aur( << drois de I'homme ». Pour

iéaliser le plaà de Dieu, I'obéissance peut parfois apparaltre

comme un échec, comme celui de la croix ! L'heure du renonce-

ment (et de l'échec apparent) est I'heure de la vérité pour celui

qui obeir Notre Père Don Bosm lui-même nous réSte: ",Que

"iu"un 
soit disposé à faire de grands sacrifices de volonté "'a

En rapport direct avec le droit canon,s le dernier paragraphe

reprend unè norme d'application pratique des principes-exposés :

I'acceptation éventuelle de charges ou d'emplois qui dérivent de

projets étrangers au plan oommunautaire doit être soumise au

Supérieur légitime, qui derna discerner (avec I'aide de la commu-

naùte; le service renàu par de tels engagements à la lumière de la

mission éducative et apostolique de la communauté.

Rappelons une fois de plus que I'obéissance nous intè-gre à un

projet ômmunautaire concret, et que tout ce que le Seigneur

no,rs a donné pour réaliser notre vocation est au service de la
mission commune (cf. Const 44).

Donne-nous, Père sainl, un regard linlPide,

capable de voir en nos Supéieun et datu leun directives

un signe de ton dessein d'amour.
Rerüs-nous touioun plus disponibles
à sacrifîer, si tu le veux,

nos üsin et nos intérêts Penonnels,
pour ressembler davantage à ton Fils
par le don total de ttous-mêmes
pour le salut de nos lrères.
Par le Chtist notre Seigncur.

a Mrvrt,4l
5 [, on. 671 dtt CIC dit : « Læ religieu n'acceptera Pasi 88ns la permission de son

susrieur tégirime, des charges ou des ofiiccs en dehors dc con proprc inglitul »
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ART. 70 UENIRETIEN AVEC LE SI]PERIEUR

Fldèle à la recommandatlon de llon Bosæ, chaque conftère
rcncontre fiéquemment son suffrleur dans un entreden fraternel.

Cest un moment prlvllégté de dialogue pour son blen propre et la
bonne marche de sa communautê

En toute conllancg ll lul parle de sa vle et de scs acfvltés et, s'll le
déslrc, de la sltuatlon de sa consc'lence.

C-et article traite de l'entretien fraterncl de chaque mnfrère
avec son directeur. C'est un sujet très important dans la üe
salésienne, car il intéresse le.s rapports personnels du confrère avec
son Supérieur, et contribue à l'épanouissement de la communauté.
Tous les derniers Chapitres génératrx lbnt approfondi.l S'il est
wai que I'entretien favorise fortement la üe sommunautaire, il
figure cependant dans la section de I'obéissance salésienne pour
respecter une tradition qui remonte à Don Bosco,2 et parce qu'il
contribue efTicacement à discerner la volonté de Dieu.

L'article en résume deux longp des Constitutions antérieures
à 1972,3 et garde son importance malgré sa brièveté.

t A partir des rétlexions parvenues de tous les points de la Congégarion, te CGS a r€alisé
une première rédaction rénor,ée de I'article constitutionnel. Le cctzl a approfondi le sujel
el introduit dans les Règlements un nouvel article qui reprEnait la subslance dc
I'Introduction arx Constitutions de Don Bæco (cf. CG2I, 4354%').12 CGZT a donné à
la r&ision du terte des Crnstilutions et des règlements sa formulation dénnitirre qui donne
une description plus complète des linalitê et du contenu de I'entrctien.
2 Tous les manuscrits des rédactions succssives des Cortslitutions de h main de Don
Bæco comporîenl un article sur I'entrelien avec Ie Supérieur dans le chapitre de
I'obéissance : cf. F. MOTTO ,Catiuzioni della Sociaà ü wr Frotcæo ü Salæ IBSS-IB7S,
p. %.
3 Cf..Co*tiuti.u 19(ff, an.474
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Une alde splrttuelle typlquement saléslenne.

L'article commenoe par une affirmation importante ' « Fidèle

à la recommandation de Don Bosco » - Qui appuie la pratique de

I'entretien fraternel sur I'enseignement et la pratique du Fonda-
teur. C'est un devoir sur lequel notre Père insistait fréquemment,
au point qu'il est devenu un trait caractéristique de I'esprit

salésien. Pour Don Bosco, I'entretien fait partie des << Normes

fondamentales des maisons salésiennes ,r;a it est " la clef de tout
ordre et de toute moralité ».5 Il constitue donc un devoir que les

Directeurs doivent accomplir avec le plus grand empressement.6

Dans le premier schéma des Constitutions, Don Bosco avait

déjà prâru un article sur la confiance totale envers le Supérieur,
a [uf if faut ouwir son ooeur sans rien lui cacher-7 cet article se

retrouve dans le texte approuvé par le Siège Apostolique en 1874,

avec des retouches importantes qui concentrent avant tout le
contenu sur la « üe extérieure >>. Mais pour avoir la pensée

authentique de Don Bosco sur ce point de la üe salésienne, il est

utile de relire ce qu'il écrit en 1877 pour la seconde édition de

I'Introduction aux C-onstitutions, dans un petit chapitre : .< Des

Rendements de Compte et de leur importance ». Audelà des

précisions concrètes qu'elles apportent, ces pages sont un hymne

merveilleu à la confiance totale enver§ le Supérieur, qui décrit la
waie nature de I'entretien et le climat dans lequel il doit se

dérouler.

a us )* tosz
s MBxl,xq
6 cL. us xI, 346 et 35,f-355; cf. aussi )ç l04S et l1l8; XII,60{f
7 urtti"le 7 du chap. lll dæ cæiuzioni det 1858 dit ceci 3 r Que chacun ait grande

confiance en son supérieur, qu'il ne garde aucun sectel dan§ §on æurvis-à-vis de lui. Qu'il
lui ouvre toujours sa conscience chaque tois que cela lul sera dernandé ou qu'il en

éprowera pertonnetlement le besoin ,.DaaslesCortÿialion§dc 1175,1'articleest moditié

comme suit: « Que chscun ait ta plus grande contiance en son Supérieur' C'e sera un

puissanl sooours pour les confêres de rendre oomPte, de temp à sulre' aux premiers

supérieurs de la C.ongégation, de leur vie qtérieure. Chacun doit leur [aire connaltre avec

simplicité et onpresslement, §êl manquemenl§ ertérieurs contre la règle, comme aes progrès

dans la vertu, pour recevoir d'ers conseits et encouragements' et si besoin est. les

avertissements opporluns. (cf. F. MOTTO, P.96'm.
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l-a « confîance » est précisément le climat salésien indispensa-
ble à cet entretien; le nom même d'<< entretien fraternel " que le
CGS a voulu lui donner le souligne, ainsi que le texte actuèl des
constitutions. cet entretien n'est pas une simple mnversation
entre amis, mr son contenu intéresse la üe même et la mission de
la communauté, mais la rencontre d'un flrère avec celui qui
représente Don Bosco et à qui il offre sa mnfiance pour son bièn
personnel et celui de la mmmunauté. De son côté, le Suffrieur
qui reçoit la confiance du confrère e.st, en ce momentJà plus qu'en
tout autre, .. I'ami, le frère et le @re », comme les Constitutions
I'ont déjà exprimé (cf. art. 55 et 65).

Ia belle défînition qu'elles donnent à cet entretien z « IJn
moment prtvilégté de dialogue » se coilprend bien dans un tel
climat.

Finalité et avantqges de I'entrctien fratelnel.

Don Bosco a toujours assigné à I'entretien qui s'appelait alon
« reddition de compte >», un double but, qui correspond aux der»r
grands avantages qu'apporte sa pratique régulière. Les Constitu-
tions résument sa pensée dans une formule très dense : le salésien
aime rencontrer son Supérieur « pouî son bien propre et pour la
bonne marche de la communauté ».

L'entretien a tout d'abord en vue le « bien prope » du
confrère. Dans son Introduction aux Constitutions, Don Bosm
commence par affirmer d'une manière générale que I'entretien
profite << à la paix et au bonheur de chacun des confrères »», puis
il en énumère les nombreux avantages :.. ... leurs peines intérieu-
res sont soulagées, les anxiétés qu'ils pourraient éprouver dans
I'accomplissement de leurs obligations s'érranouissent. Les SuÉ-
rieurs peuvent prendre les dispositions nécessairq en vue d'éviter
à chacun toute peine, tout mésontentement. Ils peuvent aussi
connaître les forces phpiques et morales de leurs sujets et, en
conséquence, leur confier des emplois plus en rapport avec leurs
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aptitudes (-.) Que tous les mnfrères sachent aussi que s'ils les font
bien (les redditions de compte), en toute franchise et humilité, ils
y trouveront un grand soulagement poYr leur coeur, un sermurs

puissant pour avancer dans la vertu... ».o

Le derxième but, et donc le deuxième avantage de I'entretien,

æt « la bonne marche de la communouté ». « La raison de

I'importance de cette franchise et de cette mnfiance vis-à-üs des

s.rpèrieurs, écrit encore Don Bosco, est qu'ainsi ils peuvent mieux

ordonner et régler ce qui conüent à Ia Congrégation tout entière,

dont le bien eil'honneur, oomme le bien et I'honneur de chacun,

leur sont mnfiés en vertu de leur charge ,r.e

Le Supérieur est fortement aidé dans sa tâche de premier

responsablê, par une meilleure connaissance qu'il reçoit ainsi de

ses confrères. l-e confrère comprendra dès lors que sa « reddition
de compte » est un service réel qu'il rend au Supérieur et à toute
la communauté.

Contenu de I'entretlen.

Le contenu de I'entretien est indiqué au troisième paragra-

phe : « En toute confiance, il lui parle de sa üe et de ses actiütés

et, s'il le désire, de la situation de sa conscience ',.
La Règle a donc établi pour I'entretien un contenu qui, selon

notre tradiiion, regarde la vie et I'activité du conÿère. L'article 49

des Règlements [énéraux développe le sujet en reprenant Ia

substanê des points énumérés par Don Bosco dans I'Introduction
aux C.onstitutiôns : << Dans un climat de confiance, chaque confrère

rencontrera fréquemment son Directeur et I'informera de l'état de

sa santé, de la marche de son travail apostolique, ds difficultés

qu'il rencontre dans sa üe religieuse et la pratique de la charité

fiaternelle, ainsi que de tout ce qui peut mntribuer au bien des

t O. SOSCO, huoùtcrion aux Consiutions D.s r€dditlom de compte et de leur

importanæ; ct Appendice C-onst. 1984, p.2§-233-
9 D. Bosco, httoùtction an Cowtiutions l.c
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personnes et de la communauté ». L'entretien englobe ainsi tout
ce qui touche à la üe concrète du confrère : sa üe-personnelle, sa
vie communautaire et sa vie apostolique. Le sens de la responsabi-
lité. et I'initiative personnelle sont d-onc nécessaires poui que le
dialogue soit enrichissant et serve réellement à progràr*"r. '

La Règle propose aussi un contenu, raissé à-ra riberté de
chacun : c'est « lo situation de sa corucience n.lls'agit de I'intério_
rité de la üe dans I'Esprit que I'art. 47 dæ c.onstititions de 1!x6
exprimait en oes termes : <( s:es progrà dans la vertu, ses doutes,
ou anxiétés de conscience ,r. Iæ suffrieur n'est ordinairement pas
le confesseur, mais I'art. 55, lui àssigne la fonction de .. guide
spirituel » : aider chaque confrère " à réaliser sa vocation p""oon-
nelle »- cependant, en ce domaine surtout, les constitutions
veulent sauvegarder la liberté de chacun.

Fr{quencc de lrenûetien.

A propo.s de la fréquence de I'entretien, les Constitutions
antérieures au cGS stipulaient que Ie sarésien rencontre son
supérieur << au moins une fois pai mois ». c'était la norme que
recommandait Don Bosco dans I'Introduction aux constitutioni.ro
Læs chapitres généraux XX XXI et XXII ont voulu faire appel à
une 

-plus 
grande liberté intérieure des mnfrères. Ils nbnt pas

précisé d'échéance pour la fréquence de I'entretien. Ils ont
simplement utilisé I'adverbe « fréquemment », dans I'article des
c-onstitutions oomme dans celui des Règlements déjà cité. Mais il
est clair que le texte ne veut pas minimiser lim$rtance d'une
rencontre- assez régulière du confrère avec son supérieur. c'est
atrx confrères et aux supérieurs qu'incombe la responsabilité de
fxer les rythmes suffisants.

I"es chapitres généraux ont cependant cru bon de souligner
I'importance spéciale de I'entretien pour res jeunes mnfrEres

10 Drns les conslitutions, la spéciticatio n a Au moins unc ftis p mois 1cor potérieurc
(tqte de l!123), mais elle était déjà un usage confirmé et fonié précisérnenr suri.indication
personnelle de f,lon Bæco dans l'introduction at.u Crnstitutions.
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durant leur formation initiale, en stipulant pour eux à I'art. 79 des

Règlements généraux qu'ils auront I'entretien <( une fois par
mois »r.

Deux réflexions pour conclure.
1. Puisque I'entretien est un .. dialogue )», sa réu§iite ne

dépend pas seulement du confrère, mais aussi en grande partie du
Suffrieur, de sa penonnalité humaine et spirituelle, de sa

comfftence, de sa disponibilité et de sa bonté. L'art. 49 des

Règlements générau:r, déjà cité, le rappelle comme un des
., principaux devoirs » du Directeur.

2. L'entretien se réalise au sein d'une oommunauté fraternelle,
où la üe de chaque confrère bénéficie déjà de différentes variétés

de dialogue communautaire. Cela peut porter à croire que

I'entretien avec le Supérieur s'intègre à d'autres formes de
dialogue, mais il ne faut pas en sous-estimer I'importance. Ce
grand moyen est à considérer sous son jour le plus authentique,
tant pour l'épanouissement personnel que pour la formation de la

sommunauté fraternelle et apostolique si nécessaire à I'efficacité
de la mission salésienne.

Donne-nous, Père, I'espit de confmnce filiale;
aide-nous à l'æpimer et à le développer
dans l'entretien fréquent et cordial avec nos Supérieun,
comme le voulait Don Bosco,
pour apporter sans cesse notre contrihlion
à l'édification de la communauté,
sur le mdèle de ta famille divine,
et pour devenir des signes effrcaces
de ton salut parmi les jeunes.

Par le Christ nofie Seigruun
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ART. 7I. OBEISSANCE Ef, MYSTERE DE IÂ CROIX

« Plutôt que de falre des oeuvnes de pénttence, nous dlt Don Boscq
faltes celles de I'obélssance ».1

Uobélssance va parfois à I'enoontre de notre penchant à I'lndépen-
dance et à l'égoibme ou peut edger de nous des preuves d'amour
dlfEclles. crest le moment de rcgarder le chrlst obélssant Jusqu'à la
mortl : « Père, sl cette corpe ne peut passer sans que Je Ia bolrc, que
ta volonté solt falte ».

Ie mystère de sa mort et de sa résurrectlon nous apprend omblen
il est fécond pour nous d'obélr : le graln qul meurt dans I'obscurlté de
la terre porte du fruit en abondance.4

I
2

3

I

MB Xut,89
cf . Ph 2, 8; cf. MB [V,233
c[. Mt ?Â,42
cf. tn 12, ?A

Ce dernier article de la section se relie au premier pour
projeter une nouvelle fois sur l'obéissanae la lumière de Jêus
Christ: IbMissance du salésien puise ainsi sa valeur dans le
mptère du Fils de Dieu qui est << venu sur terre, non pour faire sa
propre volonté, mais celle de son Père qui est dans les cietx »
(C.onst 64), et atteint son sommet dans Ie mptère pascal, dont la
fécondité se prolonge en nous.

C'est la raison suprême de lbMissance du Sal6ien, même
dans les moments où elle exige « des preuves d'amour difficiles ".

Obélssancc et pénltenc=.

lÂ phrase de Don Bosco qui introduit le texte, nous propose
le côté ascétique de I'obéissance : « Plutü que de faire dci oeuvres
de pénitence, faites celles de l'obéissance ».1 Notre Fondateur invite

I MB xlll,Bg
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à voir dans I'oEissanoe une forme authentique de pénitence
adaptée à notre condition d'apôtres. L'art. 18 avait déjà montré
qu'une caractéristique de notre esprit, était de savoir accepter « les

exigences quotidiennes et les renonoements de la üe apostoli-

QU€ >», au lieu de rechercher des « pénitences extraordinaires ,r; c€

trait se concrétise en particulier dans la pratique de l'oMissance,
qui suppose l'écoute et la disponibilité à la voix de Dieu, et
requiert sans oesse la pureté du coeur, le détachement intérieur et
b àépassement de soiselon l'æprit des Béatitudes.2

Il s'agit d'une démarche ascétique profonde : car elle demande

de renoncer à notre .. indépendance » et à notre .. égoibme »

naturels qui centrent tout sur notre moi, afin de nous décentrer
sur Dieu, en acceptant d'être vaincus par Lui dans un mystérieux
combat. Notre véritable ascàe consiste à accepter de viwe grâce

à cet Autre, de sorte que nos projets et nos actions ne soient plus

seulement les nôtres, mais également et avant tout les siens,

puisque nous le reconnaissons oomme Seigneur de notre üe-
Comme Jésus, chacun de nous devient alors un vrai << serviteur,
du Père, prêt à accomplir son oewre de saluL

Don Bosco ne craint pas de nous renvoyer à I'obéissance de

la Croix tant par son o(emple d'obéissance à I'Eglise en des

circonstances difficiles, que par son enseignemenl Dans I'Introduc-
tion aux C.onstitutions, il nous dit : .. C.ette obéissance doit être
conforme à celle du diün Saweur, qui la pratiqua dans les choses

les plus difficiles et jusqu'à la mort de la croix » (Ph 2, 8). Nous

dernions être disposés nous aussi, si la gloire de Dieu le deman-

dait, à obéir jusqu'au sacrifice de notre üe >r.'

« Pèrq que ta volonté solt faite ».

Dans sa partie centrale, l'arL7l que nous méditons ooncentre

précisément notre regard sur J6us crucifié. C'est sur la Croix, en

2 ct.cos,az
3 p. SOsCO, lttofuaiq anr Cotrsiutiots, Obéiscancq cf. Appendice Coner. 1984,

p.219
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effet, que se révèle pleinement Ie mptère de I'obéissance du
Christ : « l,orsque vous aurez élevé te Fils de I'homme, alors vous
connaîtrez que Je Suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais
gye- je dis 

_ce que le Père m'a enseigné » (Jn 8, Zg). La Croix
révèle parfaitement qui est Jésus, le Fils obeissant qui aime

1l_usgg'à ]1 fin » (Jn 13, 1); elle révèle en même tempj I'amour
infini du Père, qui << a tant aimé le monde qu'il a oonné son Fils
unique » (Jn 3, 16).

Notre oMissance doit se modeler sur cette soumission de
Jésus à la volonté du Père, jusqu'au sacrifice de notre üe pour le
salut de nos frères. Paul vI adresse aux religieux et aux religieuses
I'exhortation suivante : .. Que la qoix soit pour ro*, comàe elle
l'a été pour Jésus, la prewe du plus grand-amour ,r.a

[,es C.onstitutions citent explicitement les paroles de Jésus à
Gethsémani : << Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la
boive, que ta volonté soit faite » (Mt 26,42).L'Evangite ne ciaint
pas d'atteste.r que Jésus éprowe une répugnance nàturelle pour
l'épreuve qui I'attend, mais dans la prière,Ili'en remet totalement
à la volonté du Père. L'exemple du Saweur nous rappelle
également que devant nos difficultés et notre répugnance pour
certaines épreuves, la prière intense pourra nous aider à entrer
tout à fait dans le mptère de Ia volonté diüne, pour démontrer ra
valeur de notre amour.

Obélssance vlctorleuse.

- Mais la Règle veut surtout souligner que ce mptère de
I'obéissance chrétienne est souverainement fécond, mêhe si ses
fruits sont souvent cachés : le grain tomM en terre devient un épi
chargé de fruis, l'échec apparent de la Croix débouche dans ia
gloire de la résurrection. PauM écrit encore : « N'y a-t-il pas un
ppport mptérieux entre le renoneement et la joie, le sacrifice et
la dilatation du coeur, la discipline et Ia liberté spirituelle ? ,5

a rr,»
5 it.
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L'oMissance, unie à celle de Jésus, nous fait expérimenter la
üctoire de la foi sur les puissances du mal, et nous associe à

I'oeuwe de la Rédemption, en faisant de nous des instruments de
I'amour du Christ pour les hommes.6

Voilà un beau témoignage à donner à nos jeunes gens. Dans
un monde tenté par le refus du diün, par la volonté de puissance

et par la confiance exclusive dans les résultas palpables (cf. C.onst

64), le don généreux de soi de la part du salésien obéissant prend
un relief particulier : pour les jeunes, c'est une invitation à
découwir dans la foi le véritable sens de la liberté et à comprendre
qu'on ne peut mieux se réaliser qu'en se donnant par amour.

Concluons par un regard sur Marie. « Prà de la Croix de
Jésus se tenait sa Mère » (Jn 19, 25). Elle s'unissait silencieuse-
ment au sacrifice de son Fils, portant à son achèvement le mystère
de sa disponibilité totale au dessein de Dieu, qu'Elle a exprimée
dà le moment de I'Annonciation : « Voici la servante du Seigneur;
que tout se passe pour moi selon ta parole " (I.c 1, 38). Comme
pour Don Bosco, Marie est ainsi pour le salésien un guide et un
modèle pour la fîdélité à la mission reçue du Père.

Dieu notre Père, mvoie-nous ton Espnl
pour que nous puissions touioun croire avec une foi vtvante
quÊ notre obéissance salésienne
est une panictpation réelle
à la mort et à la résurrection de ton Fils.

6 Pou. un développcment plus large de ta vrleur saMlique de t'obéissanæ du C'hri§t dans

le rrptère de notre Rédemplion, voir le n. 13 de la kttr€ aPctoliqte t Redotrptionis

doru.m » de Jean-Paul Il.
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Fais qrc dans les moments difficiles,
nous sachions porter notre regard
sur le Christ cloué sur la Croix par amour pour nous.
Qu'Il nous ensetgne combten I'obéissance est féconde pour now,
et qu'Il nous aide à témoigner devant nos jeunes gens
que le grain qui meurt dans l'obscurité de la tene
porte beaucoup de fruits.
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SECTION II

NOTRE PAUVRETE

« lésus lui dit : Si ru vetn ê|re pa(ait, va, vends ce quc tu possèdes,

donne-le aux pauvres et tu autos un trésor dans les cieux. Puis viens,

suis-moi » (Mt 19, 21).

D'autres textes bibliques seront encore cités dans cette

section : I'exemple primordial de Jésus (2 Co 8, 9 : Const 72),

la confiance en Dieu et non dans les biens (Mt 6, 25 sq :

Const 72l,labéatitude de ta pauvreté (Mt 5, 3 : Const 75). Mais

c'est surtout le récit dit " du jeune homme riche " qui sert de
motif inspirateur, ne fÛt-ce que par déférence pour la tradition
chrétienne bimil!énaire qui y a toulours reconnu le conseil
évangélique de !a pawreté.

Ce texte offre une synthèse limplde de la signification
évangélique authentique de la pauweté :

- la pieine réalisatlon de la üe (' sitrt veux ête partaft »),

- !e renoncement radical aux biens ('va, vends ce que tu
possèdes r,
- la destination des biens à la charité (" donnæle atx pau-

VfeS ,),
- l'importance eschatologlque on ne peut plus heureuse de ce

renoncêment (. 1a aurus un tésor dans les cieux o),

- la subordination totale du renoncement à la " sequela Christi "
(imitation du Christ et partage de son destln) (" viens, suis-
moi ,).

Puisqu'il s'aglt de la verslon de Salnt Matthieu, nous
rappellerôns que I'interlocuteur du Chrisi est un leune.(19' 20).

Uné fois de plus, le choix de la patrweté dott s'interpréter et se

viwe en fonction de !a cause du Christ, du Royaume messlani-
que. Mais il est également vrai que ce choix devient un critère
pour évaluer I'authenticité de la. sequela » même.
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Le récit de Matthieu (19, 16-29) lalsse apparaftre des
doutes, des perplexités et même des refus (cf. ia réaction du
jeune homme riche : 19, 221: en somme que le choix de la
pauvreté n'est pas évident (cl. la question des disciptss ; « QUi
donc peut être sawé ? ": 19, 2S). Jésus n'adoucit en rien la
radicalité de son Evangile, mais il révèle comment elle est
soutenue par la grâce (« pour Dieu tout est possible " : 1g, 26).
Une grâce d'ailleurs déià à t'oeuvre dans ta décision de piene
et des autres qui ont " tout quitté pour suiwe Jésus " : Jésus
fait leur éloge et les bénit (1 9, zt-291. Ainsi Jésus ne nous livre
pas seulement une théorie ardue, mais des exemptes réels,
courageux et réalisables.

La référence insistante à Don Bosco, quia vécu la pauvreté
les yeux tournés à la fois vers le Christ et vers les jeunes gens
pauvres (Const 72. 13. 79), scelle avec bonheur I'héritage
biblique que nous avons en mains.

*i*
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ART. 72 SEîIS EVAI\IGELIQTIE DE NOIRE PAI.IVREÏE

Nous connalssons la généroslté de notrc Selgneur Jésus Chrlst : de

rlche qu'il était, ll s'est falt pauvrer alin de nous enrlchlr par sa

pauvreté.1
Appelés à une vle lntensément évangéllque, nous choislssons de

sulvre << le Sauveur qul naqult dans la pauvretÇ vécut dans la prlvatlon
de toutes choses et mounri dépouillé sur la crolx ,.2

Comme les apôtreg à I'appel du Seigneur, nous nous llMlons de la

E{occupatton et de la rccherche anxieuse des biens tenestrcs3 et,

cnnflants dans la Proüdencr du Pàr, nous nou§ vouons au servlcc de

I'Evangile.

l 
"f..2 

Cr 8,g
! Corrtiutio 1875 (Introduction), p. XXIV
5 

cL. Mt 5, 25 sq

Le salésien obéissant ,nous I'avons vu, participe au m)§tère du
Christ gui, .. par son obéissance jusqu'à la mort de la croix, a
racheÉles hommes et les a sanctifiés ,r.r I-a pauweté volontaire
du salésien a, elle aussi, sa source dans I'Evangile et donc dans

I'enseignement et dans t'exemple de notre Sauveur et Maître.
Pourquoi le salésien choisit-il la üe de pauvreté ? [a réponse

fondamentale, c'est que Jésus a voulu être pauvre: il a pris la
pauweté comme compagne et a choisi des moyens pauvres pour
accomplir sa mission. Ia contemplation de la patrweté du Christ,
en particulier à Bethléem et sur la Croir est le seul wai motif qui

explique le mptère du salut caché dans la pauweté chrétienne et
qui inüte à I'embrasser avec amour : la pauweté Pour le Royaume

est possible et désirable parce que le Christ I'a assumée et s'en est

servi pour révéler I'amour de Dieu pour le§ hommes.
LlartT}élargit cette considération en a§sociant I'exemple des

Apôtres à celui de Jésus.

I Pc,l
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Suivre le Christ parfaitement pauvre.

Pour décrire la pauweté du religieux, le décret << perfectae
caritatis ») commenoe par cette formule simple et profonde : .. La
pauweté volontaire en vue de suiwe le Christ ,r2: il fait ainsi
valoir la liberté de la réponse de foi donnée au nom de Jésus.
Pour beaucoup de gens, en effet, la pauvreté n'est qu'une situation
économique et sociale : elle est subie et non choisie. Ia pauweté
du religieux, par contre, est un choix volontaire : il ne se fait pas
pour des motifs humains, mais uniquement par amour du Chrisi et
pour I'imiter. A propos de Ia parole de saint pierre à Jésus:
<< Nous avons tout quitté pour te suiwe » (Mc lO 28), saint
Jérôme donne le commentaire suivant : << L'important nbt pas
que"nous avons tout quitt€, car le philosophe Cratès (de Thèbs)
I'a fait lui aussi, et beaucoup d'autres ont su manifester reur mépris
des richesses, mais que c'est opour te suivre", ce qui est sffcifique
aux Apôtrm et aux croyants »».

Pour appuyer cette signification chrétienne de la pauweté
dans la üe et la mission du salésien, les C-onstitutions rapportent,
respectivement dans le premier et Ie second paragraphe de
I'article, deux citations : une de saint Paul et l'àutre dè notre
Fondateur Don Bosm.

1. Ia citation de saint Paul est celle que propose « perfectae
caritatis >) : << Vous connaissez la générosité de notre Seigneur
Jésus Christ: de riche qu'il était, il s'est fait pauwe, afin di vous
enrtchir par sa pouvreté » (2 Co 8, 9). Paul met en lumière le
m)§tère de I'anéantissement du Christ qui, bien que Dieu, assume
jusqu'au bout la condition de pauweté de I'homme (c'est I'abîme
d'humiliation qu'exprime en d'autres termes la lettre ar.x philip-
piens). Mais c'est justement cet abaissement vertigrneur cet
appauvrissement total du Fils de Dieu, qui donne à I'homme la
possibilité d'être sauvé, et par conséquent d'être admis à la

2 Pc,ll
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communion avec Dieu et enrichi de la diünité même. La lumière
de ce mptère permet de découwir que la pauvreté associée à celle
de Jésus, ne consiste pas simplement à se dépouiller des biens,

mais à s'enrichir effectivement de Ia puissance salvifique du Christ
Pour nous Salésiens, elle rend notre dévouement total capable

d'enrichir les jeunes de la üe abondante que le Christ a apportée.

2. La citation toute simple de Don Bosco est tirée de son

Introduction aux Constitutions : nous choisissons de suiwe " Ie
Sauveur qui naquit dans la Pauvreté, vécut dans la pivation de

toutes ,hosrt et-mout'u.t dépàuilté sur la croix r.s Toute la üe du
Christ et ses mystères de salut, surtout le mptère de la CroE se

présentent sous le signe de la privation de tout. I-e choix proposé

au disciple est de renoncer à tout oomme lui. Toujours dans

I'Introduction aux Constitutions, Don Bosco ajoutait une autre
citation significative : « Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il
possède né peut être mon disciple ,, (l* 14,33).4

Le cadre évangélique de notre choix de la patrvreté, décrit
dans la Règle, nolrs renvoie à la üe de Don Bosco. Il fait écho à
I'avertissement donné à Jean par Maman Margueriæ, et qui fut
pour lui un programfllê ! << Suis ta vocation, sans regarder à

personne (...) Dieu avant tout. Ne te préoccupe pas de moi.

Retiens bien ceci : je suis née dans la patrw-eté, j'ai vécu dans la

pauweté, je veux mourir dans ta pâuvreté »».s

Imlter les Apôtres qul ont tout qultté pour le servic= de l'Evangl'
le.

Les Apôtres sont des modèles concret§ de pauvreté évangéli-
que pour les religieux au service du Royaume. De la bouche même

de Jésus, ils ont reçu I'inütation à se détacher des biens terrestres
et même de leur famille pour Le suivre dans la mission d'annoncer

3 c{. appenOice Constiutions 1984, p. Zill
aIb.
5 MBr,ztt6
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la Bonne Nouvelle du Royaume : .< Venez à ma suite, et je vous
ferai pôcheurs d'hommes ». Aussitôt, laissant leurs firets, ils te
suiürent » (Mt 4,19-20).I-a référence à la réponse des Douze qui
ont « tout quitté » (cf. Mt 19,27) pour suiwe Jésus a beaucoup
d'importance pour nous, car elle nous renvoie directement à râ
mission apostolique et donc au rôle joué par la pauweté volontaire
pour I'efTicacité de I'apostolat.

A partir de ce témoignage des Apôtres, les Constitutions font
ressortir trois dispositions proposées à tous les disciples qui veulent
suiwe la route du Maître, et üwe dans I'esprit dela béàtitude de
la pauvreté. Elles ont été proclamées, bien qu'avec des nuances
diverses, par les saints. Elles font partie elles aussi, comme I'article
suivant le fera mieux percevoir, de I'expérience spirituelle de notre
Fondateur.

1- La libené intérieure vis-à-vk des bims terrestres. cette riberté
caractérise celui qui üt la pauvreté évangélique : loin de mépriser
les dons de Dieu, Ie religieux accueille la parole de Jésus qui
I'inüte à ne pas << se tourmenter » pour aocumuler des biens sur
terre (cf. Mt 6, 25) et, par son détachement, il témoigne devant les
hommes de la primauté du Royaume de Dieu : .. Cherchez d'abord
le Royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné
pardessus le marché » (Mt 6,33).

-.?. Lo confîance m la hovidence du père: la pauvreté
religieuse est un acte explicite de foi et une proclamation vivante
que Dieu est le Bien unique et suprême, le Créateur et le père qui
nous aime infiniment, notre plus grande Richesse. En prenant
conscience qu'il est pauvre de naissance et qu'il dépend donc
totalement de Dieu, le pauwe s'en remet totalement à I'Amour:
la pauvreté évangélique deüent ainsi une expression d'amour. Il
v-aut la peine de rappeler combien c'était une disposition profonde
chez Don Bosco. Entreprenant et actif, il avait uhe mnfiânoe sans
bornes en la Proüdence et inütait les siens à en faire autant, car
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il était convaincu que .. I'assistance de Dieu ne fait jamais défaut,
même s'il faut un miracle »r.6

3. Le dévouement totol au seruice de l'Evangtle: cette disposi-

tion résulte des deux précédentes et fut au co€ur de la üe
missionnaire de Jésus et des Apôtres. Elle doit nous caractériser

nous aussi. A l'école de Jésus, qui a partagé le sort des pauwes et

leur a prêché la bonne nouvelle de la liMration (cf. l* 4,ll'20),
nous apprenons à aimer et à servir les p-auvres' pour leur apporter
le joye,ü message de I'amour de Dieu.7

Marie aussi est un modèle d'acceptation de la patrvreté. Notre
pauvreté volontaire nous rendra capables d'apporter mmme Elle
notre pleine collaboration au dessein du salut et de nous mettre

au service de I'Amour.
C.es attitudes évangéliques, qui sou§-tendent notre choix de la

pauweté evangélique, sont repriseset développees dans les articles

qui suivent.

Seigneur lésus,
de iche que tu étais, tu as choisi de le faire pauvre,

pour nous ewichir avec une immerue générosité.

Intercède auprès du Père pour nous,
qui t'avons suivi sut le chemin de la pauweté,

àfin qu'a kremple dc tes Apôtres et de notre Fondateur,

nous viviotts notre choix doru l'mtlwusinsme,
pour lout confter à ta hovidence,
-et 

devenir libres de nous consacner uniqæment à l'Evangile.

6 uaxv,sa
7 A p-p* de la pauvreté de Jésus, que norx voulong imiter. voir CGS' 58&588'
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ART. 73 PATIVRE1E ET MISSION SALESIENNE

Don Bosco a vécu la pauvrcté Gomme un détachement du Goeur et
un servlce génércux de ses frèr=q dans un style de vle ausêre,
ingénleux et rlche d'lnitlatives.

A son uemple, nous vlvons nous aussl dans le détachement de tout
bien terrestrer eg avec un esprit entrcprenant, nous partlclpons à ta
mlsslon de I'Eglise et à son effort pour la Justlce et la pal4 en paracu.
ller par l'éducatlon de ceux qul sont dans le besoln.

Iæ témolgnage de notrc puvreté, vécue dans la communlon ds
bleng alde les Jeunes à surzronter I'lnstlnct de possesslon égolste et les
ouvre au sens chr{tlen du partage.

I cî. Cowt 1f75, IV, j

Après avoir fondé solidement notre pauweté religieuse sur
Jésus christ et son Evangile, les constitutions présente-nt I'exem-
ple et I'enseignement du Fondateur pour inspirer I'esprit de
patrweté chez le salésien. c'est Dieu Lui-même qui I'a a suscité
pour incarner et transmettre à ses fils une manièie originale de
suiwe le Christ pauwe. Don Bosco accepte de viwe àans une
pauweté.réelle pour s'engager entièrement au service des jeunes.
Sn 

"1q9-"e3ce 
prynd place dans le témoignage de I'Egiise qui

reste fidèle à son seigneur pour proclamer la vàreur suprême des
biens acquis par la mort et la résurrection du christ, et ioutenir le
progrès de la communauté des hommes.

Le titre (Pauweté et mission salésienne) annonce que larticle
développe le lien, signalé dans l'article précédent, dè Ia üe de
qauw-9!é _évangélique avec la mission que le sal&ien accomplit
dans I'Eglise pour les jeunes. Il s'arrêté ainsi sur « deux formes
d'incarnation de la paurneté ,r,l qui furent caractéristiques chez
Don Bosco et qui doivent distinguer le salésien : le timoignage
d'une vie pauvre et l'engagemenî au seruice des frères.I-e témù-

I cr. ccs, om
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gnage et le service, introduits sans plus ici, seront repris et
developpés dans les articles suivants.

Don Bosco, témoin de la pauvrcté âaigétique au service des

Jeunes pauvnes.

L'art.'1i3 propose au salésien Don Bosco comme modèle de

pauweté (cf. Const 2l), et caractérise sa üe de pauweté par deux

attitudes :

f. il vécut en vrai Pauvre, détaché des biens de ce monde et dans

une grande confiance en la Proüdence;
2. il iima concrètement les Pauwes, spécialement les jeunes, et
oonsacra sa üe à leur service, pour leur élévation matérielle et
morale.

Au sujet de la pauweté personnelle de notre Fondateur, la

Règle parle de soî témoignage de ütachemenl marqué par

" I'àustérité ». Et de fait, depuis les paroles de Jean aux héritiers
de I'abbé Calosso : <. J'aime mieux être pauwe (...) Je préflère le

Paradis à toutes richesses et à tout I'argent du monde',' jN-
qu'aur paroles adressées au Père Viglietti sur son lit de mort :

.. Fais-moi le plaisir de regarder dans les poches de mes habis (...)

Je veux mourir de manière qu'on puisse dire : Don Bosco est mort
sans un sou en poche ,r,3 la üe de Don Bosco est marquée d'une

pauvreté réelle, qui stupefie tous ceux qui considèr9nt 9e qu'il a
iéaliré avec I'aide,de Dieu et de Marie. Nous lisons dans les Actes

du CGS : .. Relevons les traits caractéristiques de cette pauweté :

une confiance inébranlable en la diüne Proüdence, la simplicité

austère, la sobriété exemplaire, un sens en quelque sorte sacré de

l'épargne et de l'économie, qui lui faisait considérer I'argent

commê un don et comme un initrument de bien ».4

2 MB 1,217-218; ciré in cG§, 596
3 MO XVIJL,493; cltê in cG§ 596

1 ccs, sg6
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I-e style de vie que Don Bosco a confié à sa Congrégation
comme un instrument des merveilles de Dieu pour le.s jéunes, se
résume dans la devise :., Tmvail et tempérance ". C'est ibon droit
qu'ay ry de I'expérience, il pourra assurer à la Congrégation un
avenir heureux lié à la pratique de la pauweté : << Aimez la
pauvreté (...) Notre congrégation a devant elle un heureux avenir
prépqé par la Diüne Providence (...) Mais quand commenceront
parmi nous les commodités et les aises, notrê c-ongrégation aura
fini son temps ,r.s .. Tant que nous nous maintienoràns dans la
pauweté, répétait-il, la Proüdenoe ne nous fera pas défaut ,r.6

Chez Don Bosco, le témoignage de üe patrwe se relie
étroitement à son engagement æceptionnel au serube de ta
jeunesse, que les Constitutions qualifient d'.. ingénieux et riche
d'initiatives ,r. Il n'est waiment pas difficile de décotrwir dans la üe
du saint cette richesse d'initiatives qui le poussait à entreprendre
et mener à bien les oeuwes les plus variées et les plus imposantes
pour la jeunesse. Homme de Dieu, détaché de I'argent, il était
cependant un ingénieux ouwier du Royaume, qui savait se
procurer et utiliser les biens terrestres pour le service de ses
jeunes les plus pauwes. Mais pardessus tou! ce qu'il mettait à
leur service, c'était lui-même, ses dons, ses énergies, son temp et
même sa santé. C-ela transparaît dans sa réponse à qui lui suggêrait
de se ménager un peu : <( J'ai promis à Dieu que ma üe, jusqu'à
son dernier souflle, serait pour mes pauvres sarsons ».7

Iæ saléslen : un pauvre qul partlclpe à la mlsslon de témolgnaç
et de servicrc de I'F4lise.

L'oremple du Fondateur devient une règle de üe pur chacun
de ses fils : comme Don Bosco, chaque salésien est appelé à üvre
dans le détachement des biens terrestres pour être plus disponible

5 Un Xvn, nl-27i1. Cf. Appendice C.onsrlturions p. 257
6 MBv,67t; cf. XII,79
7 MB xttul,2iE; cf. cansr I
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au service des jeunes pauwes. Nos C;onstitutions s'appuient sur le

texte de la Régb écrit de sa main; << Que tous enfin aient le

ooeur détaché de toutes les choses de la terre ,.8 Mais c'est

précisément à partir de cette disposition spirituelle qu'elles. font

voir que le stylè salésien de üe pauwe s'accorde avec la mission

de l'Église et permet d! trower une place toute naturelle pour

apporter notre contribution.
La mission de I'Eglise comporte, en effet, à la fois Ie témoi-

gnage et le service dont nous avons parlé. D'un côté, I'Eglise, qui

ât àu* le monde, n'est pas du monde : elle annonce la supério-

rité de la résurrection et àe la üe future et s'emploie pour que les

valeurs de ce monde ne deviennent Pas des absolus. Nous lisons

dans .. Gaudium et Spes ,, : << Qu'il§ (les chrétiens) maintiement,

au milieu des actiütés terrstres, une juste hiérarchie des valeurs,

fidèles au Christ et à son Evangile, pour que toute leur üe, tant

indiüduelle que sociale, soit pénétrée de I'esprit ds Béatitudes, et

en particulier de I'esprit de pauweté »>.'

Mais, par ailleurs, I'Eglise est dans le monde et solidaire du

monde. Messagère de Celui qui est lænu sauver tout I'homme et

animée pur ru charité, elle participe à I'effort des hommes de

bonne vôlonté pour le développement et le progrès de la justice

et de la paix: ia joyeuse annônce du Christ Sauveur va de pair

avec I'engagemeni de réaliser une humanité plus fraternelle et Par

là plus ônIo.rn" au dessein de Dieu.ro

E C*rsiutio 1975, N,7 (cf. F. MOTTO' p. r05)
9 Gs,1z
l0 L'Erhortarlon apGtolique Evoqetü rurrri@rdi éclalre le llen entre I'annonce de

I'Evangile et la promotion humaine: . Enlre évangélisation el Promotion humaine -

déveblpement, liibérrrion - it y a do llene profonds. Lienc d'odre anthropologique' Paroe

que t'tromme à 6angéliser ntt pu" un êire abstrait, mais qu'il est §ujet au questions

ü,ciales et économiqùes. Ueng d'ordre théologique, puisqu'on ne Pelt Pes lis§æierle 
plan

de ta création du pian de la Rédonption qui, lui, atteint les situation§ lrÈ concrrèles de

I'injustice à combattre el de la juslice à r€lltaurcr. Uens de cel otdrc éminemment

aaigÉlique qui est celui de la charité: oomment en elïet prælamer le commandement

no*Lu .rn.-promowoir dans la justlce et la paix la véritable, lhuthentique crolssance de

thomme?»(EN'31).
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l-orsque nous salésiens, nous témoignons des valeurs de la
résurrection par notre esprit de détachément, nous panicipons
<< avec.un esprit entreprenant » à cette mission de I'Eglisà, spéCiate-
ment à travers notre compétence d'éducateurs dela jeunesse la
plus nécessiteuse. c'est la <. dimension sociale , de notie pauweté
reliée au service de la mission décrite au chapitre rv des ôbnstitu-
tions.(voir en particulier les art. 26-30 et rt-:r;. Devenus pauwes
avec le christ dans son Eglise, nous vourons enrichir nos frêres par
le don que nous avons reçu nous-mêmes : r'amour inépuisabË et
saweur du Christ en personne.

Valeur du témolgnaç de pauvreté érrangéllque dans le trarall
éducatif.

- Toujours dans lbptique des liens de I'esprit de pauvreté a,ec
la mission salésienne, le dernier paragraphe approronoit la relation
spéciale de notre mndition de pauwâ ieroni'Evangile avec notre
tâche d'éducateu§. I-e point dé vue est cerui de I'arI62 qui parlait
des jeunes de notre temps tentés par « r'idorâtrie de lavoii" : ils
üvent dans un monde qui, sous ioutes sortes de formes, exalte
o.l'avoir ".p!§ gue « l'être ,r,le corps au détriment de I'esprit, les
biens matériels à I'exclusion de touie vareur qui va au-delà de Ia
terre.

Forte de la Parole de Dieu, notre Règle fait valoir que Ie
té_moignage de Ia pauweté dans l'esprit dà Béatitudes est trà
efficace pour aider les jeunes à mûrir et à comprendre que les
biens de ce monde n'ont de valeur que dans là mesure'où ils
servent à la croissance de la personne; il les aide aussi « à
surmonter I'instinct de posse.ssion égoiste », pour le amener à
mmprendre que les biens sont destinés à construire une commu-
nauté fraternelle fondée sur la justice et I'amour. Nous avons la
gru-199 responsabilité d'éduquer les jeunes, par notre exemple, à
se liMrer de I'esclavage des choses, à reconnaître ra valeur des
biens spirituels et la primauté de I'être sur I'avoir, à sbuwir au
<< sens chrétien du partage »r, formule qui évoque la parole de
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Jésus rapportée dans les Actes des Apôtres : .. Il y a plus de joie
à donner qu'à recevoir » (Actes 20, 35).

Setgneur, nous te remercioru
de nous avoir donné en Don Bosco
un modèle de pauweté évangélique,

détaché des bieru tenestres,
généreux et plein d'initiath'es
au service des jeunes les plus pauwes.

Accorde-nous de I'imiter
avec un c(reur détaché
et la volonté de sen'ir,
pour participer à la mission de lon Eglise

en vue d'un monde de iustice et de pair,

Soutieru-nous de ta grÀce,

afin que par l'æemple d'uræ vie pauvre
et vécuc en conanuniott
nous éduquiorc les ieunes
au vrai sens chtétien des bieru.
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ART. 74 EXIGENCES DU VOEU DE PATIVRETE

Par le voeu de pauvrcté, nous nous engageons à ne pas user des
biens matérlels et à n'en pas dlsposer sans le consenEmànt de notrc
supér'leur légitime.

chaque confière Gonserrve la pmprlété de mn patr.rmolne et ta
capacité d'acquérir d'autres blens; mals avant sa professlon, ll dlspose
llbrement de I'usage et de I'usufnrlt de ses blens et en cède à dhutrs
I'adminlstratlon.

Avant sa professlon perpétuelle, ll rédlge mn tætament selon les
prcscriptions du cnde civil. Pour cxpr.imer son abandon total à la dlvlne
Proüdence' apês une sérieuse r{flexlon, ll peut aussl renoncur
définitlvement aux biens dont ll a consené la proprlétÇ selon les
nonnes du drolt unlversel et du drolt pnoprc.

Après avoir proposé les motivations évangéliques et salésien-
nes de notre pauweté, Ia Règle passe à I'applicaiion pratique et
commençe par les engagements pesonnels que chacun assume
librement par voeu devant Dieu et devant I'Egllse.

L'art. 74 donne quelques normes concrètes, en rapport avec
les exigencs radicales de I'Evangile, auquelles re seignèur nous a
inütés à répondre avec générosité : " si tu treux êtré parfait, va,
vends ce que tu possèdes, donne-le aux pawres et tu auras un
trésor dans les cier»r; puis üens, suis-moi " llrlt lg, Zl).

Nous nous engngeons à ne pas user nl dlsposer des blens de
manièrre autonome.

Le premier paragraphe donne en quelques mots la matière de

l9E" .: vo€u >> de pauweté. Elle s'inspire du droit canonique qui
dit : « Iæ conseil evangélique de pauweté (...) comporte, èn plus
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d'une üe pauwe en fait et en esprit, (-) la dépendance et Ia

limitation âans I'usage et la disposition des biens selon le droit
propre de chaque Institut ,r.l Pour nous Salésiens, cette nonne

lait partie de notre tradition et remonte au texte rédigé persornel-
lemènt par notre Fondateur. Nous lisons en effet, au chap- IV des

Constitutions de 1875 : << I-e voeu de pauvreté dont il est ici
question ooncerne seulement I'administration des biens et non leur
possession; car oeu( qui ont émis les voeux dans cette Société

conservent la nue propriété de leurs biens; mais I'administration

leur en qt entièrement interdite, ainsi que la répartition et

l'emploi de leurs revenus rr.2

be* remarques sur la manière dont le texte propose la

matière du voeu :

a) « Nous noas engageons... » : le verbe est à la voix active

pour iouligner I'acceptation volontaire des limitations imposées par

ia pau*"té évangélique, en sacrifice offert personnellement à

Diéu. Si nous nous obligeons à pratiquer le voeu de pauweté, c'est

uniquement parce que nous I'avons roulu joyeusement en pleine

liberté (cf. aussi Const 72).
b) "... à ne pas user des biens matérteb et ll n'en pas d'isposer

satæ le consentement de natre Supérierr légitime » : la formule
évoque, comme on I'a vu plus haut, la radicalité des parole's

evangéliques. si nous usons et disposons en fait de quelques.biens,

c'est-aveô le consentement du Suffrieur et, comme le précisera

I'article suivant, dans le cadre de la üe communautaire et pour

accomplir notre mission. Nous acceptons la médiation d'un

« autrè » fle Supérieur) pour exprimer notre totale dépendance

üs-à-vis de Dieu, dont nous proclamons, sotts une forme explicite

et pratique, I'absolue soweraineté et la Paternité providentielle

suitoutê notre üe. L'arL'l,5 nous rappellera que le problème est

de ne pas céder à la tentation de manipuler cette médiation pur
échapper à Dieu.

I ctc,rxr..ffi
2 Corrsiwtio* 1875, N, f (cf. F. MOTTO, p. l0l)
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Administratlon et usage des blens.

. lÂ, second paragraphe complète la description des exigences
imposées par Ie voeu de pauweté, avec quelquo préIi.iom
canoniques.

selon une habitude instaurée dans les Institus religieux au
cours du XIXème siècle et reprise par notre Fondateur (voir
I'article des constitutions de 1875 déjà cité), la Règle affirme que
le voeu de pauvreté n'empêche pas de conserver, àe,ant ra toi et
dans la société ciüle, la propriété de son patrimoine personnel3
et la capacité d'acquérir de nouveauxbiens; e[e indique cependant
Ies formalités auxquelles le religieux doit se soumettie poui que le
renonoement à I'administration et à I'usage de ses biens soit
effectif. Elle introduit ici une distinction entre ra possession
radicale-des biens (capacité de posséder et d'acquérir un patrimoi-
ne) et I'usage et la disposition de ceux-ci : le voeu porté directe-
ment et spécifiquement sur ce second point de vue.

- !o p*criptions canoniques indiquées dans cet article (le
devoir de céder I'usage et I'usufruit, ainsi que de disposer de
I'administration des biens propres avant la prôfession, e[ t'outiga-
tion de faire un testament) seront précisées ultérieurement dàns
les art. 57 et 52 des Règlements généraur

3 La question du væu de pauueré des religieru à . vær[ slmptes r c,r reblion avec ta
« propriété radicale ' dcs biens se posair déjà dà le XVIUème slècle. Elle avait trowé une
voie de solution en 1839 dans lcs " [ænres apostoliques , dans tesqueltes te Sainrsiège
avait approwé le Règle de I'Institut de la Charité fondé par Ræmini. Lcs r f,teclarationes ,
pontificales de 1858, qui lirent suite au décret r sup sau rqutoitottr de t'annê
prééde1tg, rendirent pratiquement normatif le principe que le voeu de pauvreté n'ôrait Fsla capacité de garder la propriété radicate des blens uès la première r€daction des
crnstitutions, Don Bcco avait suM crne ligne. cependant, en dépit de sa suppliqug il dut
biffer la formule qu'il avait pensée : « En entrant dans ls Congrégation, persoààe ne perdra
le dmit ciül... » (Costiuzioni rsi4, II, 2). A ce sujet, voir F. MOTTO, t Cortstiwtionæ
Sociaotis S. Frotci.æi Salæii, Fonti l,euqoie », in RSS n. 3, 1983, p. §7_§9.
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Nous pouvons nenoncier à la propriété de nos biens.

Le troisième paragraphe introduit, sous certaines conditions,

la possibilité de rènoncer également à la propriété radicale des

biens propres. C'est l'élément le plus nouveau par rapport à notre
tradition. La norme est suggérée par « Perfectae caritatis » qui

dit : << Les congrégations religieuses Pewent permettre par leurs

constitutions que les sujets renonoent à leurs biens patrimoniar»r

présents ou à venir ,r.{ Il s'agit d'une répon1e plus radicale à

i'inütation de Jésus à tout abandonner, et le CGS a jugé bon de

I'accueillir et de I'introduire dans notre Règle de üe-
Ce principe s'accompagne de trois précisions propres à notre

droit particulier.
1. la renonciation définitive aux biens patrimoniar»< est

absolument libre et suppose chez le profès une inspiration de la
grâce, et une .. sérieuse réflexion >>. C'est pourquoi I'art. 53 des

Règlemens précisera qu'elle ne Peut se faire qu'après dix ans au

moins de profession perpétuelle.
2. G consentement du Recteur Majeur est requis (cf'

RègI53).-3. 
Sa signification doit être claire : elle se fait en esprit de

détachemeni évangélique pour mieux exprimer la dépendance

vis-à-üs de Dieu et I'abandon total à sa Paternité. C'est une forme

de dépouillement, qui n'aurait pas de sens si la paurT eté n'était pas

déjà profondément vécue sous tous ses aspects.

I Pc,rg
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Répands en nous ton Espriq Père très bott,
et donno-nou.s un coeur détaché,
généreux et brûlant d'amout,
aftn que la pratique de notre pauvreté
ne se réduise jamois à une obsewance purement ætérieure,
mais qu'elle devienne une recherche de ni,
notre unique Bie4
dans I'abandon conftant ù ta Patemité
et la liberté vis-à-vis de tout lien créé,
pour le seruice de nos frères.
Par le Christ notre Seigneur.
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ART. 75 ENGAGEMENTPERSONNELDEPAI'IVRETE

Chacun de nous est le plemler responsable de sa pauvrcté' Il
r{allse pour c:ela chaqueJour, por un mode de vle r{ellement pauvrer le

détachement qu'll a prcmls.
Il acc:eptcde dépendre de son supér'leur et de sa communauté dans

I'usage des biens temporels, mals ll salt que la permlsslon rcçue ne le

dtspense pas d'êtrc parrvrt eftectlvement et en esprltl
Il veile à ne pas c{der peu à peu au déslr de blen4tre et aux

cnmmodités, qul constituent une menace dlnecte pour sa fldélité et sa

généroslté apostollque.
Et, q,rar,a so, ét"t de pauueté lul apporte gêne et souffrancer2 ll se

rélouit dà pouvoir parttclper à la béatitude promise par Ie Selgneur agx

pauvïes en esprit.3

I cf.PC 13
2 d. co*t 1875 (Introduction) p. )(XVI
3 cL. Mt 5,3

cet article complète et approfondit le précédent : car les

précisions canoniques au sujet du <« vo€u »> sotrt à mnsidérer dans

ie contexte plus làrge de la .. vertu )» et de I'esprit de pauweté

évangélique.
is quatre petits paragraphes indiquent quatre dispositions

nécessairà à celui qui a résolu de suivre le Christ en Participant
à sa pauweté. Nous ies répartissons en deu( groupe§ de réflexions.

Assumer personnellement l8 paüvneté.

Le premier et le second paragraphe mettent I'accent sur la

otpo^obititO Wrsonnelle nécessaire pour a§sumer et viwe

effectivement ùne üe de pauvre. L'arL 72 avait déjà dit que la

pauweté évangélique est un cheminement qui nous rend progressi-

vement semblàbles à Jésus Christ qui a choisi la pauweté et en a

accepté les conséquenoes extrêmes (« Il s'est anéanti prenant la

condition de serviteur »). Elle n'est pas acquise par la simple
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émission du voeu, mais il est nécessaire, chaque jour que Dieu fait,
d'en accepter les conséquences concrètes ou, oomme disait Don
Bosco, « les compagnons » de la pauweté.l

Quand il fait sa profession dans la C-ongrégation, le salésien
(comme tout religieux du reste) entre dans une structure qui lui
garantit une maison, le couvert, le vêtement, une certaine sécurité
économique... D'où le risque de üwe la pauweté d'une manière
presque automatique et de s'en remettre sans problème à Ia
sécurité de I'Institution. sans pour autant minimiser I'importance
fondamentale de la üe commune pour üwe la pauweté (i1en sera
question dans les articles qui suivent), le salésien est ici averti que
la pauvreté (pas plus d'ailleurs que n'importe quelle autre vertu)
ne pourra être authentique s'il n'en fait pas son affaire à lui. t"es
conditions de üe qui lui sont offertes par sa maison sont sowent
exigeantes et stimulantes, mais nour savons aussi qu'elles n'em$-
chent pas toujours un certain « embourgeoisement »». En tout cas,
le religieux est appelé à penser personnellement à sa patrweté aux
pieds de Jésus pauwe, à l'évaluer, à « réaliser chaque jow (...) le
détachement qu'il a promir », selon les circonstances, les nécessités,
Ies appels que le moment et le lieu peuvent lui lancer pour un don
de soi plus total et plus généreur La pauvreté évangélique n'est
pas une habitude, mais un amour üvant, incarné dans I'existence
de chacun de nous.

Il y a donc ici un rappel explicite de la disposition fondamen-
tale que Don Bosm exprimait dans ss Constitutions : <( L'obser-
vance du voeu de pauweté dans notre Congrégation consiste
essentiellement à avoir le coeur détaché de toutes les choses de la
terre... ».2

Dans le même ordre d'idées, les C.onstitutions mettent le
salésien en garde contre le légalisme dc << permissions »>.L'art.74
dit qu'avec le mnsentement du supérieur, il peut « user » et

1 Cit nt saint B€rnard dansl'Inaoùrction aw Corctiutions, Don Bæco écrit : . tt y en a
qui se gloritient d?tre appelés pauvre§, mais qui n'acceplent pss les compagnons de ta
pauvreté » (Appendice aux Constiturions 1ç4. p. ZiXl).
2 Cosiari*i 1867,V1, \ cf. Constiutiots lE7S,I\t,Z (cf. F. MOTTO, pp. f00 er lO5)
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<( disposer » de certains biens, acquérir, vendre, administrer- L'art.
75 ajôute un autre point important : qu'il accepte de dépendre non

seulêment de son supérieur, mais aussi de la communauté.

Puisqu'il üt comme dans une famille, il est réellement soumis aux

norïnes communautaires et règle volontiers sa üe sur celle de la

oommunauté. Cette double dépendance dans I'usage des biens, du

supérieur et de la communauté (même si les modalités en sont

diftérentes), fait partie de notre tradition de famille. et souligne le
.. caractèré de dépendance inhérent à toute pauweté »>-3

Mais la Règle va enoore plus loin et affirme que cette

dépendance ne suffit pas: le C-oncile lui-même, cité dans notre
artlcle, nous en avertit, et nous invite à être « pauvres effectîvement

et en esprttr.a Paul VI a écrit à ce sujet : << Ls religieur doivent

apparaître à tous oomme un exemple de waie pauvreté évaggéli-

què. C'est pourquoi ils doivent aimer cette pauweté à laquelle ils

sè sont libiement engagés. En ce qui concerne I'usage des biens,

il ne sutfit pas de se soumettre au jugement des Superieurs, mais

les religieux doivent se contenter des choses nécessaires à leur
mode a--e vie. Qu'ils évitent le confort et le luxe »'.5

Si Don Bosco inütait à s'adresser en toute confiance au

supérieur pour toute nécessité,6 il n'en e§t pas moins rnai que le

religieux ne peut laisser au seul supérieur la responsabilité de la
décision; c'est à lui qu'il reüent d'apprécier la nécessité ou la
convenanse de ce qu'il demande. I-a confiance et la loyauté sont

toutes deux nécessaires pour une pawreté nominale et effective !

Notre Fondateur nous répèæ : « C'est dans le coeur qu'il faut

avoir la pauweté pour la pratiquer ».'

3 rr,zt
I Pc,r3
5 Ct Paul Yl, Di.æans aw Supeiaw gtuotû,B rr'rll 1964, AAs 56 (1964)' p' 567

6 Dan" I'art. 3 du chapitre lll da Consiutiots dc 1875 (obéissance), nous licons 3 " Que

peraonne ne se livre à l'inquiélude ni pour demander ni pour refucer. si quelqu'un

rcconnail qu'une chæe lui esl nuisible ou néccssaire, qu'il le dise lesPoctueusement au

sut'rieuç et celui+i apporters le plus grand soin à pourrclr à e€s besoins_» (cf. F.

ffôffO, p. e4. Dans la pawrcté comme da6 I'obéhssnce, la ænfiance dans le Suprieur

était une caractéristique de la Maison de Don Boco.
7 MBv,67o
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Acrcepter Gourageusement les r.lgueuns de la pauvretê

Professer de üwe dans la pauweté selon I'Evangile, c'est
accepter une üe rude, où ne manqueront ni les renonéments ni
les sacrifices : ce fut le sort de Jésus qui << n'avait pas d'endroit où
rgposer la tête " (Ir 9, 58). C'est également souvent celui du
disciple.

Su-r ce point, Don Bosco a étê clair et énergique, « radical »,
pour ainsi dire, mmme Jésus. Il suflit de se rappeÈr ce qu'il écrit
dans I'Introduction aux c-onstitutions : .. Toui ce qui esi en plus
dqs aliments et des vêtements est pour nous rrperfiu et contràire
à Ia vocation religieuse. Il est wai que no,ÿ aurons parfois à
e.ndurgl quelques privations dans les voyages ou dans n(x (rccupa-
tions, bien portants ou malades. plus d;une fois, la nourriture ou
le vêtement ne seront pas de notre gott. Mais c'qt précisément
alors que nous dewons nous souvenir que nouli avons fait profes-
sion de pauweté, et que si nous voulons en avoir le mérite et ra
récompense, nous derrons en supporter les mnséquê[oes ».E

- L'article rappelle le de,oir de la vigilance à cæt égard: notre
égoibme, toujours aux aguets, et le monde où nous vivôns, dominé
par le_désir de posséder (la « concupiscence ds yeux » dont parle
Saint Jean : 1 Jn 2,16), pewent nôus faire perdre de we où ot
notre wai trésor, et nous laisser insensiblement glisser vers re
bienétre et les commodités. Par delà la fidélité à ra fromsse faite
à Dieu, le texte relève une raison qui nous ooncerne directement
comme religieur-apôtres: le fléchissement sur le front de la
pauweté constitue << une menace directe pour la fîdélité et la
générosité apostolique ». car le sal&ien qui cherche son mnfort
et s'attache au( choses, sera{-il encorè disponible pour les
ieunes ? Comment sera-t-il « prêt à supportei la chaËur et le
froid, la soif et Ia faim, les fatigues et le mépris... » (cf. Const 18)
pour eux ? Comment témoignera-t-il par sa üe qu'il .< cherche
d'abord le Royaume de Dieu et sa justice » ?

8 D. Bosco, lntoduction aur constiations,pauvretÇ cf. Appendice c-onstitutioræ l9&4,
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Il s'agit d'un sujet abordé plus d'une fois déjà. -!'"tt' 18, en

effet, a piésenté les renoncements liés à la üe apostolique,comme

une caiactéristique de I'esprit salésien ; <. la recherche des

commodités et des aises signera sa mort » (de la Congrégation).

Puis I'art. 61 a décrit la relation de la üe selon les conseils avec la

mission apostolique, en ces termes 3 « l* salésien oMissant,

pauwe et chaste est prêt à aimer et à sewir tous ceux à qui le

Seigneur I'envoie, surtout les jeunes pawres ».

une dernière attitude doit distinguer le salésien dans sa üe de

pauwe, même dans les moments où elle « lui apporte 
-gêne 

et

iouffrance »> : c'est la joie de celui qui a choisi d'être I'ami de

Jésus et le serviteur dè son Evangile, et qui accepte la pauweté

oomme une condition que Dieu regarde avec prédilection. Le te)ûe

évoque ici encore les pàroles de Don Bosco dans son Introduction

aux 
-C-onstitutions 

: « Que si notre état de pauweté devient pour

nous I'occasion de quelque gêne ou de quelque §ouffrance,

réjouisrcns-nous aveciaini Pau1, qui se disait au mmble de la joie

dans toutes ses tribulations (2 Cn 7, ).Imitons aussi les apôtres,

qui étaient au comble du bonheur, en sortant du sanhédrin,

.. parce qu'il y avaient été jugés dignes de souffrir et d'être

mèprisés'pour-le nom de Jésus » (Ac 5, 41). C'est précisément à

ce g"nre àe pauweté que le diün Saweur non seulement promet,

muls urrur" le Paradis en disant z * Bienheweux les pauvres en

espil" parce que le Royaume des cieux est à eur" (Mr5, 3) »'e Il
e.i tr& beaù, ce rafpel de Don Bosco à la béatitude de la
pauweté, auquel se 

-Éfèrent 
les c.onstitutions : c'est elle qui

àrpfqu" la joL que Don Bosco démontrait dans les privations et

da;s les ,o.r-ffrance*; elle doit être la sourse constante de la joie du

wai salésien.lo

9Iu.
t0 Iæ biogjaphe de Don Boco parle de la foi que notrc Fondateur démontralt dans les

angoisses ét 1." éprc*€s, et il ajoutc : . f,te là provenait non seulement son inaltérable

faîquillité et sa bntiance en l'avenir, mais aussi son amour hérolque pour la pauvrcté

volonraire et la joie qu'il éprouvzit lortqu'il devait couffrir du manque de choec même

nécesssir€§ , 1MB V,' (fl9; 
"r. 

v, ezr;. AprÈ avoir fsit ob,§eruer que beaucoup d'avis de

Don Bæco au confêrcs parlent du travail, de la tempérance et de la pauvreté' le Père
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hioræ avec conftance notre Père,
pour l'amour de qui nous avotu professé la sairue pauvneté,
atin qu'il nous donne de pratiquer notre voeu
et de nous attacher profondément
à tout ce que son obseruance demande de nous
comme religietu et comme salésieru.

Aftn que chacun de nous se sente
penonnellement re sponsable
de pratiquer la pauvreté
avec générosité chaquc jour,
le coeur détaché de tout ce qui est matérîel
dans un sÿle de vie vraimmt pauvre, prbrt.

Afîn que Ia force de l'amour de Dieu et da procluin
nous fasse voir dans la dépendance loyale
vis-à-vis de notre supérieur et de notre conuunaüé
l'æpression de notre lîliale dépendonce
à l'égard du Dteu unique, notre vrai Bie4
et le moyen de la vivre intégralemenq pioru.

Afin que nous sachions accepter avec la pauvreté
le renoncement et les sacifices qu'elle nous demandc,
pour vivre la béatinde
d'être pauvres en vue du Royaume de Dieq pioræ.

caviglia ajoute : « austérité de üe, par conséquent, qui pourrait sembter æntraire à la
joie ». 1 rÉpond à celte question par I'erplication salésienne « servir le Seigneur dans ta
joie », qui ne s'oppme pas à une üe de sacrifice : dans la maison de f,)on B«co, rien ne
se fait par obligation, mais tout par amour, spontanémeîL rotontiers (. bonté alfectueu-
se »); rien n'est subi comme im@ par l'aulorité, mais tout se fait par comriaion et
conscience (« raison ", " religion »). (cf. À CAVICLIA Don Bæo - hoflo storico, SEI
Turin 1934, 2ème éd., p. 93).
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ART. 76 I,A COMMUNION DES BIENS

A I'exemple des plcmlers chrétlens, nous mettons en GDmmun no§

blens matérielsl : le fnrlt de notre travalln les dons que nous nBsEvons

et oe que nous perosyons Gomme penslon, subsldes et assurances. Nous

ofirons aussl nos talentq nos énergles et nos expérlences.

Dans la communautÇ le blen de chacln devlent le blen de tous.

Nous partageons fraternellement ce que nous svDn§ avec les

crnmunrriés de la provlnce et nous liommes soltdalrcs dæ besolns de

toutc la Congr{gatlon, de I'Egllse et du monde-

1 
"1..A" 

4,3L

Dans cet article, les C.onstitutions décrivent la pauweté sous

I'angle communautaire; elles passent donc de la pauweté considé-

réeàans sa dimension de .< dépendance >> à la pauweté envisagée

oomme une voie de communion fraternelle.
C'est un aspect auquel Don Bosco a toujours été sensible'

Dans les premieies ébauôhes des C,onstitutions, il avait commenÉ

le chapitrè sur la pauweté par cette détinition : << L observance du

voeu die pauvreté àans notre Congrégation consi§te essentiellement

dans le détachement de tout bien tenestre, que nous pratiquerons

par la üe mmmune pour ce qui regarde la nourriture et le
vêtement, en ne nous iéserrant rien en proPre san§ une permis-

sion expresse du Supérieur rr.l Pour des raisons canoniques, cet

article prit ptace en fin de chapitre dans le tsrte de 1875 approrn'é

par le'sainrsiège, mais il reste une des caractéristiques de la
pauweté salésiànne. Nous accepton§ d'être per§onnellement

pru*o pour imiter Jésus Christ dans sa pauweté féconde, mais

àussi poùr former une oommunauté et mieux aimer nos frères.

I Cosiarrioni 1864,V1,1 (cf. F. MOTTO, p. 100)
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C'est également la pensée de notre Patron saint François de
Sales : <. Etre pauwe, c'est concrètement üwe en communauté ».2

L'art.76 développe deux idée.s que nous approfondirons I'une
aprà I'autre : Ia communion des biens à I'intérieur de la commu-
nauté, et le partage fraternel à I'extérieur.

Communlon des blens à l'intérieur de Ia conmunautê

Les deux premiers paragraphe.s concernent la communion des
biens à I'intérieur de la communauté locale avant tout, même si
leurs principes restent valables pour la communauté proninciale et
mondiale.

La réflexion se réfère à la première oommunauté chrétienne
née de la Pâque du Seigneur. I-e chapitre sur << les @mmunautés
fraternelles et apostoliques >, avait déjà cité le sommaire des Actes
des Apôtres, qui décrit la communauté des disciples, par la formule
chère à Don Bosco: « ils formaient un seul coeur et une seule
âme ,' (cf. Const 50). Mais ici, il s'agit d'une autre facette de ce
<< cor unum et anima una )», que les Actes décrivent mmme suit :
« Nul ne s'attribuait en propre ce qui lui appartenait, mais entre
eux tout était commun » (Ac 4,32). Ia communion des biens
deüent un signe et un moyen pour réaliser une communauté
d'amour à I'exemple de Jésus.

La participation fraternelle réciproque a donc un fondement
évangélique et révèle une communion plus profonde des person-
nes. Dans son Exhortation apostolique « Evangelica testificatio »,
Paul VI se réfère à la tradition chrétienne pour exprimer la même
pensée : « Selon I'expression de la Didaké : 'Si vous entrez en
partage pour les biens éternels, à plus forte raison vous devez y
entrer pour les biens perissables', la pauvreté effectivement vécue
par la mise en commun des biens, y compris le salaire, attestera Ia
communion spirituelle qui vous unit ,r.3

2 Oarrrra de St Fro4ois de Solæ, Ed. Annecy, vol I)Ç p ZX», cltéaussl par CG§ 606
3 ET,zl
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Les Constitutions affirment donc que c'est << à I'exemple des

premiers chrétiens » que « fiotts mettorts en commun nos bicns

matériels »; et pour faire rssortir qu'il s'agit d'une participation
effective, le texte énumère quelqus-uns de ces biens que nous

apportons dans la communauté : « le fruit de notre travail >», sâns

bién entendu établir de comparaison entre les rétributions plus

fortes ou plus faibles des ditférentes activités (il arrive parfois que

les tâches les plus dures ne sont même pas rétribuées !); " les dons

que nous recevons >», à notre profit ainsi que pour le bien et la
joie de nos frères; « oe que nous touchons comme pension,

subsides et assurances »», et constitue une mntribution pour la üe
de notre famille religieuse.

Le blen de chacun dwient le bien de tous.

Mais le partage des biens va encore plus loin et déborde le

domaine purement temporel. A propos de I'esprit de famille déjà'

I'art. 16 disait : .. Dans un climat de confiance mutuelle et de

pardon quotidien, on éprouve le besoin et la joie de tout parta-

ger ". Ei I'art. 51 sur les << relations d'amitié fraternelle >' préci-

sait : << Nous mettons en commun les joies et les peines, et nous

partageons dans la coresPonsabilité les expériences et les projets

apostoliques ». C'est dans la même penpective d'un échange et
d;un partage à un niveau plus profond que notre article ajoute :

« Nous offrons aussi nos tolents, nos étæryies et nos expérîences ".
Le CGzl commente avec bonheur cette manière de faire : " La
pauvreté est pleine communication de tout ce qu'on a, de tout ce

(u'on est, de. tout ce qu'on fait ».4 Le partage des biens deüent
I'expression du partage de I'existence.

Selon I'esprit de I'Evangile, la Règle nous conduit ainsi du

partage des biens matériels à la participation de tous aux biens

personnels plus profonds, et donc au sommet de la charité:
oomme ellel'a déjà indiqué, la pauweté ârangélique dorient un

chemin ven la chaité.

1 cG2I, N
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C'est ce qu'exprime la formule très dense du deuxième
paragraphe : <, Dans la communauté, le bien de chacun doient le
bien de tous »».5 c-ette pauweté-communion a également un côté
humain : elle est un enrichissement réciproque : chacun apporte
ses biens, ses ressources personnells, son travail, au bénéfice des
frères et de Ia oommunauté; et en revanche, chacun reçoit selon
ses besoins concrets et s'enrichit par la communauté.

Mais c'est surtout à la lumière de Ia Pâque que « le bien de
chacun deüent le bien de tous », puisque chacun se sait racheté
par le Christ et membre de la famille de Dieu, et de Ia sorte
appelé à communiquer à ses frères toutes les richesses qu'il a
reçues.

Dans notre tradition salésienne, viwe ainsi la pauvreté, c,est la
vivre <, en esprtt de famille » ou, comme l'écrit le CGS dans une
formule concise, üwe une « pauweté de famille ,r.6 Alors, la üe
oommune avec ses austérités (dans le sens exigeant que leur
donnait Don Bosm) s'épanouit en fraternité, vécue dans la joie
pour le service des jeunes: la paternité du Supérieur y fait
beaucoup, car il est attentif aux nécessit& de chacun, mais aussi la
pleine confiance du confrère, qui ne craint pas d'expoer ss
besoins personnels à son Suffrieur.

I-e Père Caüglia écrit à ce propos : << L'austérité est dans les
moeurs, dans la volonté de sacrifice, dans le détachement, dans le
style de üe: on travaille, on supporte, on üt dans la gêne
allègrement, parce qu'en tout il y a le coeur; et t'âme est sitien
aguerrie pour I'idéal, si bien disposée à se passer de ce qui n'est
pas néce.ssaire, qulelle jouit de la plus grande aisance de mowe-
ment et d'esprit 

".7

5 Elle s'inspire d'une formule de Don Bcco :. eue tc bia dc l,wt sit le üan de ræt,
(cî. MB XII, 630).
6 CC§ em. 0l traduction fiançaise du CGS nh oas bien gardé la concision de ta forurute
italienne - N.D.T.).
7 À CAVICLIA: Don Boæo - profilo sorico,SEl turin lÿÿ., (Zèr,leéd.) p. 9g
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Solidarité fraternelle avec les autres cornmunautés.

Un trait de I'esprit de famille que nous a transmis Don Bosco

est le partage des biens, non seulement dans la communauté
locale, mais aussi dans la communauté proünciale et dans la
C.ongrégation tout entière. C'est le sens du troisième paragraphe,

qui ie iéclame ouvertement du C.oncile : << I-es proünces et les

maisons des instituts doivent partager les unes avec les autres leurs

biens matériels, les plus aisèes sécourant les plus démunies »r.8

Mais notre paragraphe semble avoir une perspective plus large :
« Nous partageons frotentellement ce que nous avorts avec les

communautéi de la province et nous sonünes solidaires des besoins

de toute la Congrégarton »: le partage ne oonoerne donc pas

seulement les biens matériels (dont parle l'art.797 des Règlements

généraux), mais aussi les biens spirituels et les compétences

àpostoliques personnelles de chacun. Il ne faut pas oublier que

Don Bosco insistait sur le fait que la Congfégation forme un seul

@rps, et constitue une seule famille groupée autour du Recteur

Majeur qui en est le @re et le guide: I'art. 59 annonçait déià

cette idée.
Il faut cependant noter que l'art. 76 souligne de manière

particulière la communion à I'intérieur de la Proünce : il se réfère

à I'art. 58 pour souligner combien le côté oommunautaire de la
pauweté est important pour la promotion d'unevraie communauté
provinciale.

Pour finir, I'art. 76 êlargtt la solidarité aux besoitu « de I'Eglise

et ùt monde». Ici aussi nogs sommes renvoyés aux directives

mnciliaires. Le décret « Perfectae caritatis » écrit : << L€s Instituts
eux-mêmes (...) prendront volontiers de leurs biens pour subvenir

aux autres Uà*ià. de I'Eglise et soutenir les indigents-.. '-e 
Même

si le texte de Vatican II concerne le témoignage et le service des

plus pauvres, le C,onstitutions ont voulu placer cet appel dans le

contéxte du partage fraternel, tant pour rappeler que nou§ faisons

partie d'une famiile plus grande, que Pour souligner une impor-

I Pc,r3
9 Ib.
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tante finalité de la mise en commun de nm biens. C'est ce que
Paul VI aussi rappelait aux Suffrieurs religieux: o eu'avec les
ressouroes temporelles que la diüne Providence leur a données, ils
subüennent au,( waies nécessités des frères qui sont dans le
besoin, ceux de leurs pays ou ceux d'autres parties du monde »r.10

En résumé, l'article fait clairement comprendre que les biens
que nous pouvons avoir ne sont dstin& ni à être capitalisés, ni à
garantir notre sécurité économique : ils sont à la disposition de nos
frères, parce que notre pauweté est au service dè la charité, et
qu9 lout ce que nous possédons est au service des jeunes pauwes
(cf. C.onst 73.79).

Donne à tes serviteun, Dieu natre Père,
d'avoir la générosité de partager
dans nos communautés,
avec l'Eglise et avec nos frères les plus pauwes,
les dons de la nature et de la grôce
et tous les bieru spiriUels et matérîcls
que nous offre ta hovidence.
Fais que noffe pauvreté &angéliquz
nous aide effrcacemcnt
à former entre nous une waie famille
pour être dans le monde
une anticipotion visîble
de l'avènement de ton Règnc.
Par le Christ notre Setgneur.

l0 Paul VI, Dirorar atx Sufriaæ gheaq Zl n:uri 19{/.
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ART.77 TEMOIGNAGE DE PAI.IVRETE DANS I,A
COMMUNAUTE ET DANS LES OEIIVRES

chaque communauté est attentlve aux condltlons du mllleu où elle

vtt et témotgne de sa pauvreté par une vle slmple et ftrrgale dans un

habltat modeste.
A I'exemple et dans I'espr'lt de notre Fondateur, nous acteptons de

posséder les blens nétessatnes à notre trsvatl et nous læ génons de telle

manlère que leur llnalité de servlce apparalsse éüdente à tous'
Lc cholx des actlvltés et I'lmplantatlon de nott ocuvnes dolvent

répondre aux besolns des pouvres; les structurcs matérlelles seront

slmples et fonctlonnelles.

C-et article Pursuit le thème de la pauweté communautaire'
pour en développer la valeur de témoignage poul les jeunes et le

monde. C,ommé lrindiquait I'article précédent, le Concile demande

ar.rx religieux « un téntoîgnage coltèctif» de pauvreÉ.r C.e témoi-

gnage est important non seulement en soi, mais pour la mission

àpoitolique, puisque, selon I'art. 62, c'est notre üe plus que nos

pàroles qui rend convaincante I'annonce de I'Evangile. Paul VI a

iappelé ce devoir aux religieux et aux religieuses ; « Alors que,

pour b.a,r"oup, le risque s'est accru d'être englué dans I'appât et
ia sécurité de i'avoir, du savoir et du powoir, I'appel de Dieu vous

place à la pointe de la conscience chrétienne : raPPeler aut
Èomme* queleur développement wai et plénier, c'est de répondre

à leur vocâtion de « participer en fils à la üe du Dieu üvant, Père

de tous les hommes ,r.2 L& CGS ajoute que « le témoignage de

I Pc,rl
2 or,p
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pauweté- est particulièrement lisible quand il est vécu en commu-
nauté ».5

A la lumière du Concile et de la tradition salésienne, |,afi.77
touche trois domaines principaux du témoignage coilectif de
pauweté:

- Ie style de üe simple et frugale,
- la manière d'user des moyens nécessaires pour le travait

apostolique,
- la pauweté dans les oeuwes et dans les structures.

Témolgner par un ssle de vie slmple et ftugate.

L'art.76 a dit qu'une caractéristique de la pauvreté des fils de
Don Bosm est de mettre en oommun leurs biens matériels et
spirituels. Mais s'il est vrai que chacun réalise ainsi une forme
éminente de détachement penonnel et de don généreu de soi,
c'est insuffisant pour un témoignage collectif de pauweté effectif.
L'histoire nous atteste malheureusement qu'il y a des Instituts
religieux où le détachement personnel, pourtant loyal, a abouti à
une accumulation et à une richesse @mmunautaire. Don Bmco,
pour sa part, a mis personnellement sa Congrégation en garde
contre le risque de la recherche des aises et des commodités.a

Le premier paragraphe souligne précisément que le derroir de
témoigner du Royaume de Dieu et de sa transcendance ne
concerne pas simplement les indMdus; la profesion de pauweté
met également en cause la mmmunauté, qui doit donner un
témoignage crédible en tant que communauté. Il est d'aitleurs
difficile pour un membre d'une communauté riche de se déclarer
pauwe !

C.omment arriver à ce témoignage communautaire ? « Parune
vie simple et frugale dans un habitat modeste », répond Ia Règle.
[,es Actes du CGS illustrent bien cet engagement : « Dans

3 ct ccs, ooo
a cr.MBx.t:lr,nL2l2
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I'austérité de la üe en oommun, nous devons nous sentir plus

proches des pauwes par la frugalité de notre nourriture, par notre
refus du superflu, par la simplicité fonctionnelle de nos bâti-

ments ,.s IJn peu avanl il avait parlé d'un « niveau de üe
personnelle simple et austère, qui- refuse les conforts et le§

commodités de type .. bourgeois ,r.6 Ce§ phrases rappellent le

douzième sowenir que Don Bosm adressa ar.rx premiers mission-

naires : « Faites que le monde sache que vous êtes paurrres dans

vos habits, votre nourriture, vos habitations; et vous serez riches

devant Dieu et vous conquerrez le coeur des hommes ".7 Et
encore : << Mon rève était une Congrégation mdèle de frugalité,
et que j'aurais laissée telle quelle àha mort... 

"-8

La Règle ajoute une nuanse qui a son importance pratique :

<< Chaque oommunauté est attentive arx mnditions du milieu où

elle üt ". L'idée et la formulation proviennent du décret conci-

liaire .. Perfectae caritatis 
"e 

déjà cité à I'article précédent, et que

le CGS explique comme suit : << Il faut aussi tenir compte d'un

fait : I'image concrète de la pauvreté socioéconomique du

religier»r, ei donc sa réalité de signe, outre qu'elle dépend de la
divèrsité des charismes de chacune des familles religieuses, varie

avec la diversité même des milieux et des pays, des cultures et
ciülisations et des situations particulières. Ainsi lq pratique de la
pauweté est soumise au principe du pluralisme ,.10 Pratiquement"
èhaque oommunauté doit trouver son style de simplicité et
d'austérité en fonction de sa mission précise dans un territoire
déterminé; dans tous les cas, cependanÇ la norme suprême reste

5 ccs eæ
6 ccs, ûs
7 Soweîirs ars missionnairca, cf. Ap,pendice Constitutions 1984, p. 254. Don Bcco nouc

rappelle : . Habiter votontieî3 une chambre incommode ou Pauvretnent me-ublée' porter

des v€tements usés, c€ nourrir frugatement, lout cela honore grandement celui qui a fait

væu de panvreté. parce qu'll ce rend semblable à Jésu§{trbt , (httùtction ant

Consiutions, cf. Appendice C-onstitutions 1984', p. Xn).
I MB, rtt,rÿz
I pc,tl
to ccs, eoo
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la même : faire üvre le christ et le faire <. rroir » à cerx à qui nous
sommes envoyés !

Îémolgner dans |tusage des blens nécessaftes à Ia mlsslon.

I-e second paragraphe aborde un problème étroitement Iié au
déroulement de notre mission : celui des moyens nécessaires au
travail de la communauté.ll

I: Société que Don Bosm a fondée s'oriente vers l'fiucation
9!J'evangélisation de la jeunesse, st'cialement la plus pauwe, et
l'élévation des classes populaires; elle a une finaliié éducative et
promotionnelle, qui nécessite des moyens adéquats et sowent
coûteur

Don Bosco n'a pas craint de chercher et d'utiliser les moyens
les plus adaptés pour donner à ses jeunes, en même temps qùe b
pain,l'instruction dont ils avaient besoin. Il peut sembler étrange,
par exemple, de trower chez Don Bmco, qui a profondément
aimé la pauweté, une expression comme celle-ci : o La Congréga-
tion prospèrera tant que les Salésiens connaîtront.la valeur de
I'argent ,r.12 Bien qu'il èn soit très détaché, Don Bosco ne maudit
pas I'argent : il sait ce qu'il en coûte aur pauwes gens pour le
gagner et il sait que pour ses garçons, c'est un moyen pour les
aider à se construire un avenir moins triste et à se donner une
formation. C'est pourquoi Don Bosco utilise I'argent et tous les
moyens que son ingéniosité lui permet de se procurer pour le
service de ses garçons. Pour I'emploi des moyens utiles à l'éduca-
tion et à la promotion, on connaît sa réflexion à propos de la

1l Le COS erprime ce problèrne en pcanr la question : c @mmcnt un rêmoignage qul
doit aller jusqu'à la pleine sotidarité avec te monde des pauvres est-il compatibte rc les
nécessités du service éducatif qui r€quiert der moyenr fonctlonnets el des struclurts
adéquat€s ? Est-il pmsible d'être pauvres dans une instilution qui prcnd quelquefois une
apparenoe de grandeur ? » (CG§, 610).
12 MB xtnl,4aÂ
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presse : <( Dans ce domaine, Don Bosco veut être à I'avant-garde
du progrà ,r.13

C'est le point de vue des constitutions : .. A I'exemple et dans

I'esprit de notre Fondateur, nous accePtons de psséder les biens

nécessaires à notre travail >». Nous sommes conscients que notre
mission a besoin de moyens, et par conséquent nous 16 utilisons.

Mais c'est le seul esprit de service désintéressé qui doit üsiblement
nous guider : « Nous les gérons de telle maniùre que leur finalité dc

seruice apparaisse évidente à totrs ». Nos destinataires et les gens

qui nous observent doivent voir clairement que nos biens oommu-

nautaires sont effectivement destinés aut buts de la mission

(l'évangélisation, l'éducation et le service des jeunes) et que les

Salésiens, indiüduellement et collectivement, üvent comme de

simples administrateurs de ces biens.

Témolgner dans les o€rNîes et dans les structunes.

Parler ds moyens nécessaires à la mission amène à traiter des

actiütés, des oeuwes et des structures nécessairs pour ls réaliser.

Celles-ci aussi sont à considérer dans le contexte du témoignage

indispensable de la pauweté évangélique.
I-e critère général qui doit guider la communauté dans le choix

ds actiütés et des o€uvles est le même que Pour les moyens et
les instruments en vue du travail apostolique : oes oewres et ces

activités sont avant tout pour le service dæ jeunes le plus

nécessiteut et doivent donc répondre à leurs besoins immédiats.

C-e critère avait déjà été donné par les atLT et 41, au sujet des

priorités apostoliques de notre mission. UarL?.6,ensuite, à propæ
de nos << premiers et principau destinataires », fixait notre champ

d'apostolat : << Nous travaillons sffcialement dans les lietrx de plus

grande pauvreté ». Le troisième paragraphe reprend tout cela en
we d'un témoignage effectif de pauvreté ârangélique, en fïdélité
au service demandé par la mission .

r3 MBFvr,tz3
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Au sujet des structures, les Constitutions ajoutent au critère
général énoné plus haut une indication supplémenataire : « Les
structures matérielles seront simples et fonctionneils »>. s'il est
nécessaire qu'elles soient fonctionnelles pour powoir rendre un
service waiment efficace, il faut garder le souci d'éviter tout
équipement inutile ou excessif, qui pourrait être I'occasion de
mntre-témoignage. L'art. 59 des Règlements généraux donne
quelques précisions : << Dans tous les cas, on âdtera tout contre-té-
moignage de pauweté, en se rappelant que souvent, des structures
matérielles très simples ou des oeuwes dont nous ne sommes pas
propriétaires, permettent un service efficace »>.

Il s'agit donc de comprendre la Véritable signification des
structures : elles ne sont que des moyens pour servir les jeunes et
témoigner de I'Evangile : elle n'ont rien d'absolu, et nous devons
même toujours être prêts à les modilîer pour les adapter aux
besoins réels des destinataires. savoir nous servir de structures
simples et savoir nous adapter facilement à de nouvelles situations
est un signe de disponibilité et de confiance envers Celui qui nous
envoie et est le seul Saweur. Ia üe de Don Bosco et hs ôrigines
de notre Société sont un modèle à ne jamais oublier !

C'est également dans ce contexte que se situe I'invitation à
une vérification périodique (« scrutinium paupertatis») que les
Règlements généraux adressent aux oommunautés locales et
proünciales (cf. Règl 65).

. .,,:-rri{ DOt'\ 
B{'St'Û

*'-'';ï]ll,lin"*^
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Seigneur, tu veux que chacune de nos commttnautés
témoigne concrètemcnt Pou.r les ieunes
de la Béatiatde de la pau.vreté :

aîde-nous à en dowter un signe crédible
à traven notre vie frugale et sobre

et par la simplicité de nos habitations.

Dans ta bonté, Seigneur,
et avec l'aide généreuse de nombreux frères,
tu nou.s as donné des maisotts et des moyens

pour les besoiru de notre travail :

fais que naus nous sentions les administroteun dc tes dons

et que nous les utilisions pour le service de nos ieuncs.

Seigneur, les activités et les oeuvres que nous entrePrenons

sont des signes de ton amour pou.r nous et Pour les ietuæs :

fais qæ nÿ attachions pas notre coeur,

mais que norÆ rlc considéions iamais qrc leur finalité :
le seruice dc nos destinataires.
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ART. 7E LE IRAVAIL

Iæ trawll assldu et mortlftant est I'une des caractérlstlques que
nous a lalssées Don Boscu; ll est aussl une exptsslon concrète de notre
pauueté.

Par notne labeur çotldlen, nous nous assoc{ons arx pauvnes qul
vlvent du fnrlt de leur pelng et nous témolgnons de la valeur humalne
et chrÉtlenne du trarall.l

1 
"f. 

Zf æ.

Les deux derniers articles de la section présentent deux
caractéristiques de la pauweté salésienne : la üe de travail et
I'amour des pauwes. Elles concernent le témoignage aussi bien
que le service, et I'engagement de chacun autant que de la
communauté.

Iæ travall apostollque expnesslon de notne pourætê

L'arL 18 a déjà présenté le travail dans la üe des fils de Don
Bosco, comme un trait qui, avec la tempérance, fait partie de
I'esprit salésien : << Le travail et la tempérance feront fleurir la
Congrégation >». L'actiüté infatigable est une expression de la
charité pastorale et un fruit de la mystique du « da mihi animas,
cetera tolle » (donne-moi les âmes, emporte le reste).

L'art. 78 reprend le thème du travail, en relation avec notre
pauweté de religieux-apôtres : après nouli etre engagés à la suite
de Jésus oomme otrwiers de I'Evangile, nous I'imitons dans son
travail infatigable pour le Royaume de Deu, en nous consacrant
de toutes nos forces au salut de nos frères.

Pour expliquer le lien entre le travail du salésien et son choix
de la pauweté, I'article développe essentiellement trois idées :

- l'exemple de Don Bosco travailleur,

377



- la solidarité avec nos frères qui vivent de leur travail,
- le témoignage efficace donné aux hommes d'aujourd'hui,

s@ialement aux jeunes.

L6 .. Memorie Biografice » attestent à chaque page à quel

point Don Bosco a usé sa üe dans un travail .. assidu et morti-

Îi"rt ,, (les deux adjectifs ont été choisis à dessein) Pour ses

pauwes garçrns. on mnnaît les paroles du Professeur Fissore de

i'Univers'ité de Turin : << Il s'est consumé par un excà de travail !

Il ne meurt pas de maladie, mais c'est une mèche qui s'éteint^faute

d'huile ,.1 Don C-eria écrit à son tour : << Il paraît difficile de

trower un autre saint qui, autant que Don Bosco, ait conjugué et

fait conjuguer le verbe ., travailler »r-'

Don Bosm a laissé aux siens ce style de travail en * précieur

hérirage ». Le CGS écrit : « Sensible à son temps et mt par le zèle

intériéur, Don Bosco a voulu une C.ongrégation fondée sur le

travail infatigable ,.3 Il voulait ses Salésiens joyeu,, Pawres'
sobres, mais surtout travailleurs : .< Travail, travail, travail !,

répetait-il. C-e devrait être lbbjectif et la gloire des prêtres. Ne

jamais se lasser de travailler. 
-Que 

d'âmÀ se sauveraient ! ,r.a

" frles chers [ils, a-t-il dit en une autre occasion, je ne vous

recommande pas de pénitences ni de disciplines, mais le travail, le

travail, le traùil ! ,.§

[.e travail apostolique (pas n'importe quel travail !) est_donc

pour nous Salésiens un prêcieux patrimoine de famille; il fait
partie de notre identité eiconstitue ainsi notre façon concrète de

suiwe le Christ pour nous mettre totalement au service de la

mission qu'[ nous confie : alors le travail dwient une qression dc

1 ,UB XvUI, SOo

2 e. CgRtÀ Don fpæo ovæ üat, p. 168 (Traduction de Jean-Baptiste Halna, APctolat

des Editions, 1980' Paris).
t ccs, sg7
4 g. un xvll,3s3
5 MBp.r,216
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la pauvreté, parce qu'il révèle que nous nous donnons tout entiers
à Dieu et à nos frères.

Iæ travail accompli avec amoûr nous unit aux parrvnes et devlent
un témolgnage.

A la motivation salésienne s'en ajoute une autre dbrdre
sociologique : le travail, dit la Règle, noùs unit à tous ceux de nos
frères qui gagnent leur pain à la sueur de leur fron! jour aprà
jour, dans la fatigue et I'espérance : à juste titre ils sont appelés
pauwes devant Dieu. Cette motivation qui soutient notre engage-
ment à travailler humblement est traitée dans << perfectae càriia-
tis » qui dit : .< Que chacun des religierx, dans sa tâche, se sente
astreint à la loi commilne du trovail rr.6 C'qst une façon actuelle
de pratiquer la patnreté selon I'Evangile.

Un dernier motif est tiré du beau texte de lExtrortation
apostolique « Evangelica testifïcatio », adressée aux religieux et
religieuses de notre temps : << Vous saurez entendre également la
plainte de tant de ües entraînéqs dans I'enchaînement impracable
du labeur pour le rendement, du profit pour la jouissance, de la
consommation, qui à son tour, oblige à un travail parfois inhumain.
un aspect essentiel de votre pauvreté sera donc d'attester le seru
humain du travail accompli dans Ia liberté de I'esprit et rendu à sa
nature de gagne-pain et de service ,r.7 Notre travail, accompli avec
amour et par amour, devient un témoignage pour les hommes que
nous rencontrons : c'est le côté « éducatif »» de notro üe de
pauweté. Il est très important pour les éducateurs que nour
sommes, d'aider les jeunes générations à découwir le sens véritable
du travail et sa fonction dans la mnstruction de leur üe. A cet
égard, I'affirmation du Père Caüglia est significative : « Le mérite
social le plus wai de Don Bosco réside dans la décourerte qu'il est

6 Pc,ts
7 rr,æ
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nécessaire d'éduquer au travail et par le travail 
".8 

C'est un devoir
pour nous aussi !

Seigneur fésus,
le temps est un grand don de ton Amour :
accorde-nous de l'employer nuioun à bon escîmt,
comme des ouvrten de l'Evangile,
par un travail assida et rrcrtifwt4
sur les ffaces de Don Bosco,
infatigable apôtre de la janesse.

De cette manière,
nous partagerons le sorl des pauvres
qui vivent de leun fartgucs quotidienncs,
et now témoignerons dannl les hommes d'auiourd'hui,
spécinlement devant nos jeunes,

du seru lunnain et chréticn du tmvail
Toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles.

8 e cavlcuA,wu ü Sa Donanico §aÿio, SEt 1943, p. 75.
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ART. 79 SOLIDAIRES DES PAIIVRES

_ L:esprit de pauvreté nous porte à êtrc solldalres dæ pauvres et à
les almer en Jésus Chr{st l

Cest pouryuol nous nous efiorlons de leur êtrc pmcheq d'alléger
leur mlsàe, en falsant nôtres leurs légltlmes asplratlons à une soclété
plus humaine.

Quand nous demandons et acceptons de I'alde pour le serüce des
pauvres, nous imitons Don Bosco dans son zèle et sa gratltudg eT
comme lul, nous nous maintenons évangéllquement llbres. « Rappelez-
vous blen, nous dlt-ll, que Ge que nous lvons n'est pas à noug mals aux
ptuyncq malheur à nous sl nous n'en falsons pas bon usaç ».2

I a. pc 13.
2 a.Mov,æt

' "!, 
,_a 13; ET, 17 sq.; cf. aussi le document . Relig!æ a ponodott taonaiæ , plblié

par la C.ongrégation pour les Religietu et les Instituls séqrlien en 197&

L'article qui mnclut la description de notre pauweté à l'école de
I'Evangile et de Don Bosco est très important et nous ramène en
quelque sorte à Ia source évangélique du premier article de la
section: il relève une caractéristique supplémentaire de la
pauweté du salésien, qui trouve dans I'amour du Christ palryre
(cf. Const 72) la sounce de son amour pour les pauues en qui se
manifeste le Christ en personne.

I-e texte s'appuie sur I'expérience et I'enseignement de notre
Fondateur, ainsi que sur toute la tradition chrétienne, qui depuis
la première communauté apostolique (cf. les Actes des-Apôtr6)
a toujoun honoré les pauwes en qui elle voit des signes de la
présence du seigneur : vatican II et certains documents ultérieurs
du Magistère I ont confirmé ce derroir pour les religieur
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Etre solldairs des pouvrc{r.

L'arL 73 a déjà rappelé la valeur exemplaire de la üe et de

I'oeuwe de Don Bosco. Né d'une famille pauwe et demeuré
pawre par amour, non seulement il aima sa condition (il se

àétinistait <( un pauvre fils de paysan ,r),2 mais il montra concrète-
ment son amour pour les pauwes : toute son oeuwe st consacrée

à la promotion humain" èt 
"hrétienne 

de la jeunesse patrvre.3 Il
s'intéressa aussi aux gens du peuple - dans le manuscrit des

C-onstitutions de 18&1, il parle du <. basso poPolo " (ba§ peuple)
- parce qu'il percevait qu'ils avaient un plus grand besoin d'être
aidés. Toute son affection pour les Pauwes apparaît dans ces

mots : « En la personne des pauvres et des plus abandonnés, le
Saweur est présent rr.a Il est bon de rappeler aussi le mnseil qu'il
a laissé à ses fils dans son testament spirituel : << I-€ monde nous

reoeryra avec plaisir tant que nos préoccupations seront tournées

vers les paiêns, vers les enfants les plus pauwe§ et les plus exposés

de la société. Telle est pour nous la vraie commodité, que-pet§onnc

ne nou.s enviera et que Wrronne ne viendra nous ravîr r.s

Fidèle à Don Bosco, le sal&ien, qui a choisi d'être pauvre

avec le Christ, s'engage à aimer et à servir les patrwes. Les

C,onstitutions I'ont déjà déclaré au chapitre sur la mission qui

indique le choix préférentiel de la Société pour la .. jeunesse

pauvre, abandonnée, en ffril » (C,onst 26) et son intérêt pour les

milieux populaires (cf. Const 29). Et dans le contexte de la
patrwet§ l'art.l3 a souligné que le salésien participe à la mission

de I'Eglise en s'engageant au service des plus nécessiæur A
présent, l'arL 79 revient sur le sujet pour se centrer sur la
personne des paurnes et mnsidérer les dispmitions fondamentales

que le salésien nourrit à leur égard en raison de sa vocation.

2 cr.un>çz«
3 Cotstiurio 1875, ctup.I, art. l. 3. 4 (cf. F. MOTTO, p. 73 et 75)

a M'xfir,rog
5 MB XVIL TIL clté dans I'appendice d€3 con§titutio* 6ç 1934, p. 257,

382



L'article parle de « solidarité avec les pauvres ». I-e CG XIX
avait déjà affirmé cette tâche importante : « Aujourd'hui plus que
jamais Don Bosco et I'Eglise nous envoient de préférence aux
pauwes, aux moins favorisés, à Ia masse populaire, et nous devons
être pauvres par solidarité concrète avec eu,L pour mieux les
aimer, mieux servir en eu( le Christ pawre, mieux les conduire aux
richesses du Christ Seigneur,r.6 L€s Constitutions ratifient à
présent cet appel. Etre solidaire des pauvres, c'est partager leurs
sentiments profonds, leurs intérêts et leurs problèmes, leur üe et
leur destin. C-e n'est pas facile : il faut une vertu éprowée et
renouveler constamment son engagemenl

C'est pourquoi la Règle explicite comment nous devons nous
efforcer d'exprimer notre solidarité avec les patrwes :

- « Les aimer en lésus Christ » : c'st I'amour qui rend possible
la solidarité, et celle-ci se traduit nécessairement èn amoui : Jésus
Christ s'est solidarisé avec nou parce qu'il nous a aimés et sa
solidarité nous a sauvés. Le texte cite à ce propos le décret
« Perfectae caritatis » (qui dit littéralement : les aimer dans le
eoeur du Christ), et s'appuie sur la foi qui révèle dans le frère
malheureux le üsage même du Christ : « Car j'avais faim, et vous
m'avez donné à manger (...) Chaque fois que vous I'avez fait à I'un
de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous I'avez fait »
(Mt 25,3540).

C-elui qui s'est fait pauwe par amour de son Seigneur est en
mesure d'aimer le Seigneur dans les pauwe, car il sait avec
certitude qu'ils sont sa demeure priülé$ée. C'est ainsi que, selon
la célèbre formule de saint Jacques, se concrétise notre amour
pour nos frères (cf. Jc 2, 15-16).

- « Leur être proches » : il ne s'agit pas d'une simple proximité
de pensée et de coeur, mais aussi d'une proximité matérielle dans
le service que nons leur rendons : c'est la priorité plusieurs fois
déjà assignée par la Règle à notre mission.

6 coxtxn.æt
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- « Alléger leur misère » : I'expression qt tirée d'un texte
émowant de « Lumen Gentium rr: .. L'Eglise enveloppe de son

amour tous ceux que I'infirmité humaine afllige; bien plus, dans les

pauwes et les souffrants, elle reconnaît I'image de son fondateur
pauwe et souffrant, elle s'efforce de soulager leur détresse, et en

éux c'est le Christ qu'elle veut servir ,r.7 L'amour purifie le regard

de celui qui a suiü le Christ et lui permet de voir d'un coup d'oeil
la misère des pauvres, de se laisser mobiliser par leurs problèmes,

de compatir à leurs souffrances, et de partager plus facilement
leurs épreuves. Il est en mesure d'aider ses frères et de prendre
place à leurs côtés. Mais il devient surtout capable de dire la
Parole de I'Amour de Dieu et d'apporter la Bonne Nowelle de
Jésus Sauveur : .. Lâ Bonne Nowelle est annoncée âux pâuvr€s »>

(I,c,7, »).

- « faisant nôtres leun légitimes aspbatiotæ à unc société phn
humaine » : oe sont, sous un autre point de we, les affirmations
des articles 7 et 33: il s'agit de collaborer par le coeur et I'action
à la grande tâche de la libération des patrwes.I-e Père L. Ricceri,
VIème Successeur de Don Bosco, avait déjà dit que << la lutte
contre le sous-dévelopement appartient à I'essence même de la
C.ongrégation salésienDe »>.E Nos C-onstitutions mettent en avant

cette dimension sociale de notre oeuwe et de notre témoignage.

Demander de I'alde pour ls pauyres avoc un esprlt de liberté
6vangétlque.

Le problème abordé au troisième alinéa se rattache d'une
certaine taçon à l'arL77 : c'est la quête de moyens et d'aids pour
soutenir les oeuws et secourir les pauwes.

Ici aussi, nous gardons les yeux sur notre Fondateur. Pleine-
ment confiant en la Providence (.. si elle s'abandonne à la

7 Lc,B
8 cf. ecs n. ?.6r (rvlo), p. t7
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Proüdence dMne, la Société pros@rera », disait-il),e il nhésitait
pas à s'en faire l'instrument et de demander de I'aide pour son

9eutre à qui en avait les moyens. II était convaincu que « la
Providence veut se faire aider par de grands efforts dè notre
part ».r0 Au prix de quelles fatigues (nous pensons, par exemple,

I ses voyages éxténuants en France et en Espagne), ét de queiles
humiliations ne dut-il pas tendre la main pour ses pâuwes
garçons !11

Don Bosm n'a pas dit de mal des riches pris en bloc; certs il
a eu des paroles trèsdures contre les riches qüi.ri*nt égoi'stement
et s'attachent à leurs biens, souvent sur le dm des patrwes; mais
il a eu des paroles de reconnaissance sincère envers ceux qui se
montrent généreux pour aider ceux qui sont dans le besoin. En
parcourant l'<< Epistolario ,r,12 nous restons frappés par la
manière délicate et variée avec laquelle notre Pèrè exprimait sa
reconnaissanoe aux nombreux bienfaiteurs de tout milieu social !

Les Constitutions nous disent : << Nous imitons Don Bosco
dans son zèle et sa gratitude ,r. Pour nous aussi par mnséquent
reste valable le devoir de remurir à I'aide des bienfaiteurs pour
subvenir aux besoins des jeunes gens pauwes. Nous considérons
que les amis et les bienfaiteurs (qui bien sowent ne sont pas des
puissants de ce monde, mais des gens de condition modeste)
participent à un mowement de charité, et que nous leur devons
une reconnaissance sinêre au nom du Seigneur.

La Règle cependant précise avec pertinenoe que, même si
nous tendons la main à tous, << nous nous maintenons évangélique-
ment librq »>; nous restons donc des serviteurs de I'Evangile, des
amis des pauvres, « libres » en face de ceux qui tenteraient par
leurs largesses de nous utiliser pour couwir leurs injustices.

9 cf.. Mrxl,ss
ro MB. xt, ss
rr q..uafi,xg
l2 L', Epi"atoio, (recueil de sa correspondance) a élé pubtié e,r quarre wtumes per les
soins du Père E. CERIA en édition qtraæmmerciale (SEI, Turin 1955-1959).
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C-onclusion.

Pour conclure cet article et toute la section sur la pauweté, le

texte cite une phrase de Don Bosco qui en dit long z « Rappelez-
vous bien que ce que nous flvor* n'est pas ù nous, mois aux

pauvres; *âmr* àhous si nous n'en faisotu pas bon wsoge »-rt

C'est la synthàe de tout ce qui a été dit sur notre Pauvreté
vécue commeun témoignage et un service. Nous avons renoncé à

tout pour imiter Jésus et servir nos frères : aussi, tout ce que nous

aroni (les biens de notre oommunauté) est un don de Dieu- Un
don à mettre à la disposition de nos frères dans le besoin. Nous

sommes appel& à faire témoignage de détachement, mais aussi à

nous engàger à « faire un bon usage » de ce que la Providence

nous en,oie pour le service des plus pauwes- L'appel übrant de

Paul VI à tôus les religieux doit nous y encourager: 
'< 

Plus

pressante que jamais, vous entendez monter, de leur détresse

penonnelle et de leur misère collective, << la clameur des pau-

,res ". N'est-ce pas aussi pour répondre à leur appel de priülé$és
de Dieu que le Christ est venu, allant même jusqu'à s'identifier
avec eux ? ,r.14

Père,
en nous demandant de nous solidariser avec les phu Pauvnes,

fii nous as ouvert la voie royale de l'imitation du Christ;

donne à noÛe pauvreté assez de soulfle
pour neconnattre que ce que naus possédotu

n'est pas à nous, mais aux Pauvnes,
et devenir airci à leun yeur
des signcs de ta hovidence pleine d'attention
Par le Clüist noæ Seigneur.

13 MBv,gz
la tr,n
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SECTION III

NOTRE CHASTETE

, « Oui, j'en at I'ossurance : ni la mort nt la vte... ni le présent ni
I'avenir... ni au.cune créature, ien ne pouna nous séparer àe l,amour
de Dteu monifesté en lésus Christ notre Seigneur i 1Rm g, 3g-39).

A Ia suite des orientations conciliaires expressément citées
(Const 80), la chasteté selon I'Evangile se rélère résotument au
Christ. Dans son sens positif, la chasteté est la facette de
!'unique « sequela Christi " (imitation du Christ et partage de
son destin) qui concerne le coeur (Const B0). C'est sa vateur
fondamentale. Don Bosco lui a donné une dimension humaine
concrète et une sagesse pratique (Const gl), et ta citation de
F, 8, 38-39 exprime sa motivation qui compte parmi les plus
hautes de tout le Nouveau Testament.

Le chapitre I de la lettre aux Romains est un " Te Deum ,
de !'histoire du salü. Le handicap tragique du péché, souvent
exprimé par la frénésie de la luxure égolste (Rm 1-3), est
surmonté, et I'homme est " libéré en Jésus Christ " du péché
originel (chap. 5), du péché personnel (chap. 6), et de t,impossi-
bilité d'observer la toi (chap. 7). ll se trouve entraîné dans un
immense réseau d'amour et de seMce : tout d'abord avec
I'Esprit de Jésus, et dès lors avec Dieu comme père, et par
conséquent dans une indissoluble lraternité avec le Ressuscité
(8, 1-18); ilse trouve relié à la création puisqu'eile est appetée,
e!!e aussi, à revêtir la gloire des fils de Dleu (9, 11-25). ll se
trouve, en un mot, dans I'impénétrable projet de salut éterne! de
Dieu (8,28-30).
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" Si Dieu est pour nous, qul sera contre nous ? " (8'31).

Paul amorce icl une cascade passionnée de questions, dont la
réponse abat toute crainte. Aucune créature ne peut « flous
séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ "' Cet

amour est un tout : en premier lieu celui que Dieu a pour Paul,

mais aussi celui de Paul envers Dieu. ll n'étoufie pas les
créatures ni la capacité du coeur humain à aimer. La chasteté
n'est pas une solitude, et moins encore de la haine ou de
I'agressivité, mais une possibilité et une capacité d'aimer en

restant toujours au centre de I'Amour, avec la ioie et !a liberté,
et par conséquent I'attention, la générosité, !a tendresse et la
délicatesse avec laquelle a pu aimer le coeur humaln de Jésus
« notre Seigneur ".

Le souvenir de Don Bosco, chaste et souriant, capable de
faire de réels sacrifices, mais aussi de répandre la loie dans le
coeur de ses jeunes gens, devient pour nous un témoignage
heureux de la chasteté vécue selon !'Evangile.

it*
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3
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ART. E0 SENSEVANGELTQUEDENOTRECHASTETE

La chasteté consacrde en vue du Royaume est un « don pr#eux de
la gÉce divine accordée par le père à quelques-uns ,.r- Dans une
rtponse de foi, nous accueiltons ce don avec recpnnaissance et nous
nous engageons par voeu à üvrc la contlnence parfaite dans le célib8t.2

Nous sulvons de pês Jésus Chrtst en choislssant une façon
intensément évangélique d'almer Dleu et nos frères d'un coeur non
partagé.3

Nous nous lnsémns alnsl, par une vocation s@lftqug dans le
mystère de I'Eglise totalement unle au chrlsta et particlpant de sa
fécondité, nous nous donnons à notre mlsslon.

LG,42
cf. CIC, can. 599
cf. LG,42
d. ET, 13-14:' RD, ll

Ce premier article de la la section qui traite de la chasteté
consacrée, est riche en doctrine : il unit en effet les engagements
que nous assumons par voeu dwant Dieu aux aspects principaux
du « mystère » du celibat pour le Royaume. De la sorte, cette face
de la « sequela Christi » (imitation du Christ et partage de son
destin) peut apparaître dès le début dans toute sà lumière
éminemment positive. S'il est wai que la chasteté comporte en fait
des renoncements (on a peut-être trop insisté sur oe côté dans le
passé, mais il serait nail de I'oublier aujourd'hui), elle n'en reste
pas moins avant tout une vertu positive, qui permet de viwe le
renonoement comme la conséquence inéütable d'un don plus
grand. La chasteté est une « façon ktensémeu fuangétique
d'aimer »», càr elle situe le religieux dans une relation profonde et
ütale d'amour avec Dieu et avec les frères.l I-e célibàt évangéli-
que ne peut se situer que dans I'Amour : on accepte la chasteté
non pour renonoer à aimer, mais pour aimer davantage.

I cf. cc§ sez
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Signalons en passant un problème de « vocabulaire » qui s'est

po.sé au murs de la révision du texte des Constitutions.- 
On sait que la matière du voeu comporte aussi bien le

renoncement au mariage pour suiwe le Christ et servir Ie

Royaume que ta pratique concrète de la chasteté qui corrspond
au célibat consacré. Il est clair que les deux aspect§ sont à prendre

en compte; mais pour faire valoir avant tout le premier, certains

auraieni préfêrê utiliser habituellement I'expression « élibat
consacré » (ou « célibat pour le Royaume "). I.e CGS, et finale-

ment Ie CGZZ, 
"n "t*rd 

avec les documenis du Magistère,2 ont
retenu le terme global de << chasteté » et en ont exprimé le
contenu par des formules variées : « chasteté consacrée »>

(C,onst SO. Al;, « célibat pour le Royaume » (C-onst &3)' l conti-
nence parfaite dans le célibat » (C-onst 80. 82)- Il s'agit évidem-

ment à la fois du voeu et de la vertu.

I-es trois paragraphes de I'article présentent tour à tour trois

aspects du mystère de la chasteté consacrée : I'aspect charismati-
que, I'aspect christique et I'aspect ecclésial.

Ia chastetÇ don du Pèle.

I-e texte commenoe de la même manière que les documents

de Vatican II. Il aftÏrme d'emblée l'origine divine de la chasteté

religieuse, son absolue gratuité, et reconnaît qu'elle est un don

insigne : << don précieux de la grâce diüne accordé par le Père à

quelques-uns , comme s'exprime la Constitution .< Lumen
Gentium ,r.3 Le décret << Perfectae caritatis » parle lui aussi de

2 Læ concile parle de ls cha§teté retigieuse svec dlfférente§ formutes : . vhginlté 
",

a contirance pufaiæ r, (LG, 42L t Clugaé wu& à Dan » (LG, 43), t chasd pant le

Royatttæ dB ciàü " pÇ 12), t stivte le Cfuist clusu D (PC, l). Voir aussi PC, 15 et OT,

to. [æ can, 599 du CIC s'qprime en oeE termcs: . [æ Conseil &angélique de chasteté,

assumé à cause du Royaume des cierq qui est signe du monde à venir et §ourt d'une Plus

grande fécondilé dans un coeur san§ Frtagei @mporte I'obligation de la continence

parfaite dans le élibat » 
.

3 LG, qz
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<( don insigne de la grâce >r,4 et I'expression << don précieux >, se
retrouve dans les décrets sur les prêtres et sur Ia formation
sacerdotale.s

La doctrine de I'Eglise sur ce point est très claire : la ürginité
n'est pas un comportement ou un exercice ascétique que I'homme
assume de sa propre initiative, mais une vocation, un appel qui
proüent de I'initiative du Père, auquel I'homme répond sous
I'impulsion de la grâce diüne.

Cette conüction de toute la tradition chrétienne6 a ses
racines dans I'Evangile, et le ConcileT s'appuiera sur deux référen-
ces scripturaires : - Saint Paul qui déclare : .< Chacun reçoit de
Dieu son don particulier,l'un celui-ci,l'autre celuiJà » (1 C.o 7,7).
La chasteté consacrée fait précisément partie des dons particuliers
que Dieu distribue librement à ceux qui croient. - Saint Matthieu,
qui souligne qu'il faut la grâce de Dieu pour mmprendre un tel
don, I'assumer et le üwe pleinement. C'est la confidence de Jésus
à ses disciples : <. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre
cette parole, mais ceux à qui Dieu I'a révélé. (...) n y a des gens
qui ne se marieront pas à cause du Royaume des cieu. C.elui qui
peut comprendre, qu'il comprenne » (Mt, 19,ll-l?).

A cette initiative de Dieu nous avons répondu. Ia Règle
souligne qu'il s'agit d'une « réponse de foi » (car elle n'est compré-
hensible que dans la foi) et d'une réponse pleine de gratitude:
donnée avec reconnaissance et avec joie, elle exprime notre amour
et devient un témoignage crédible pour nos frères.

Puisqu'il est question d'une réponse, le texte précise les
engagements que nous assumons par voeu devant Dieu; il le fait

a pc,tz
s ct. po, t6i or, ro
6 

" Evoryelica tætificatio » aflirme cttle tradition chétienne @nstanle : « euant à nous,
que nolre conviction soit fermement assurée : la valeur et la fécondité de la chasteté
observée pour Dieu dans le cÉlibat religieux ne lnomænt leur fondement dernier que dans
la parole de Dieu, Ies enseignements du christ. l'cxistence de sa Mère üerBg ainsi que dans
18 tradition apstolique, telle qu'elle a été sans crcsse affirmée par l'Eglise ' (S4 l5).
7 cr. to, lz
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en reprenant la formule du droit canonique i « nous nous enga'
geons'par voeu à vivre la continence parfaite dans le célibat »-8

Puisqu'elle est le fruit d'un appel de la grâce, la chasteté ne
peut se üwe que dans un climat de grâce et le maintien du

dialogue qui I'a suscitée. L'art. 84 rappellera que la chasteté reste

humble et se nourrit de foi et de grâce: " Seigneur, garde-moi
dans ta grâce ". Le C,oncile nous dit : .. Que les religieux (-.-)

croient aux paroles du Seigneur et, confiants dans le secours de

Dieu, qu'ils ne présument pas de leurs forces ,t.e

La chasteté consacr€c cholsle par le Chrlst que nous sulvons.

Après la dimension charismatique de Ia chasteté,les C,onstitu-

tions présentent sa dimension christique i « fioüs suivons de près

Jésus Christ ».

Ici encore le texte s'appuie sur I'Evangile, où Jésus appelle ses

disciples à « I-e suiwe »>, et sur la doctrine conciliaire qui, comme
le disait déjà I'art. 60, voit dans ls trois conseils autant de

manières de .. suiwe le Christ de plus prà »r, d'<. a§surer (...) une

mntormité plus grande avec la condition de ürginité et de
pauvreté que le Christ Seigneur a voulue pour lui-même et qu'a
èmbrassés la Vierge sa Mère ,r.r0 L€ Concile présente le célibat
pour le Royaume comme une participation à la virginité du Christ
et de Marie, une expression sacramentelle de celle-ci, une réelle
assimilation au Christ dans sa üe terrestre et une manifestation du
Christ glorieux, qui préfigure la condition définitive de l'humanité
dans le Royaume des cieur Dans I'Exhortation apostolique
.. Evangelica testificatio », Paul VI écrit : La chasteté << atteint
(...), transforme et pénètre d'une mystérieuse ressemblanoe avec

le Christ, l'être humain en ses profondeurs ".ll; l,orsqubn nous

E cf.clc,can.599
e pctz
lo Lc, 4t, cf. aussi LG, 42; Pc, 1,5
ll Er,t3
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demande pourquoi nous avons choisi de üwe dans le céribat, nous
répondons : << C'est parce que le Christ a agi de la sorte pour
accomplir sa mission et qu'Il nous a appelés à I_e suiwe ! ».

I-a Règle affirme que suiwe Jésus sur la voie de la chasteté
nous conduit à la plénitude de I'amour, à aimer Dieu - et en Lui,
nos frèrss - .. d'un ooeur non partagé ,. La formule, tirée elle
aussi de << Lumen Gentium >>, nous ramène à un thème paulinien
de la première lættre aux C.orinthiens: l'homme marié est
« partagé »», crorrrle « distrait » par les multiples préoccupations de
sa üe, dit I'Apôtre, qui souhaite aux chrétiens de « s'attàcher sans
partage au Seigneur » (1 C.o 7,34-35). Certes, chaque chrétien,
dans n'importe quelle situation, doit aimer le Seigneur << de tout
son coeur » (cf. Mt 22,27); mais celui qui a choisi de « suiwe le
Christ üerge " peyl.. se consacrer plus facilement et sans partage
du coeur à Dieu ,t2, et se donner àu service du Royaume.

Sans la médiation d'une p€rsonne, propre à I'amour mnju-
gal,13 la virginité consacrée réalise, pu. lu puissance de I'Esprit,
une union intime et immédiate avec Ie Christ et proclame sa
volonté totale d'aimer « Dieu seul ,r. De cet amour de Dieu
« par-dessus tout »» proêde I'amour pour les frères dans ta lumière
de Dieu, et par conséquent la consécration à leur servicei comme
la Règle I'expliquera plus abondamment dans la suite. C'st un
écho du Concile : I-a chasteté « libère singulièrement le coeur de
lhomme pour qu'il brûle de I'amour de Dieu et de tous les
hommes; c'est pourquoi elle est un signe particrrlier des biens
célestes, ainsi qu'un moyen très efficace pour les religieux de se
oonsacrer sans réserve au service diün et aux oewres de I'aposto-
lat ».la

12 Lc,42. Cf. aussi LG 46
l3 Evançüca tatificatio s'exprime comme suit : : sang déprécier ett aucune manière
I'amour humain et le mariage - dans la fol, celui<i n'€st-it pas image et perticipstion de
I'alliance d'amour qui unit le christ et l'Eglise ? - la chasteté consacrée &oque cette
alliance d'une façon plus immédiate et apporte ce dépassement vers lequel derrrait tendre
tout amour humain " (EI l3).
14 pc, lz
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Par Ia chasteté consacr{e, nous entrtns profondément dans le
mystère de I'Egllse.

Le dernier paragraphe énonce deux conséquences de la
plénitude d'amour vécue par I'engagement de la chasteté : nous

entrons profondément dans le mptère de I'Eglise et nous partici-
pons à sa fécondité en vertu de notre disponibilité pour la mission-

1. « Nozs nous buéroru, por une vocation spécifique, darc le
mystère de l'Eglise totalement unie au Clüist». Cette phrase

condense la doctrine chrétienne traditionnelle qui voit dans la
ürginité consacrée (selon un charisme spécifique) le sommet de la

relàtion d'amour entre la créature et son Seigneur et, par consé-

quent, le signe le plus éclatant de I'union entre le Christ et
I'Eglise, son Epouse. C'est le sens de ce bel extrait d'n Evangelica

testificatio » : << Résolument positive, elle (la chasteté consacrée)

témoigne de I'amour préférentiel pour le Seigneur et symbolise, de

la manière la plus éminente et la pltrs absolue, le mptère de

I'union du C.orp mystique à son Chef, de I'Epouse à son Epoux
éternel ,r.15

Nous savons que I'Apôtre Paul voit dans I'union conjugale le
sacrement de I'union mptérieuse du Christ avec §on Eglise

(cf. Ep 5,32). Mais il laisse entendre que les noces humaines ne

sont qu'une pâle image de I'intime communion de üe et d'amour
que lé Christ, par sa Pâque, a inaugurée avec I'humanité rachetée.

Car dans le mariage, I'amour de I'Eglise pour le Christ Passe par

la médiation d'un signe; mais lorsqus « le monde tel que nous le
voyons aura disparu » (cf. 1 Cn 7,31) ainsi que la médiation des

signes, et que s'accomplira définitivement le Règne de la résurrec-

tiôn, alorsl'union de I'Eglise avec le Christ sera parfaite et I'Eglise

üvra uniquement pour son Seigneur. Les religieux qui répondent
à leur vocation de chasteté attestent la réalité du Règne de la
résurrection, en vivant déjà sur cette terre, dans la foi et dans

I'esffrance, leur rapport d'amour exclusif avec le Christ. Le décret
« Perfectae caritatis » exprime tout cela en termes remarquables :

l5 rr,n
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« Ils (les religieux) évoquent ainsi aux yeux de tous les fïdèles
cette admirable union établie par Dieu et qui doit être pleinement
manifestée dans le siècle flutur, par laquelle I'Eglise a le Christ
comme unique époux r'.16

2. L'union du Christ avec l'Eglise, à laquelle Il communique
son Esprit, est Ia source d'une merueilleuse fécondité spirituelle :
I'Eglise .. üerge et mère )» engendre les fils de Dieu.

Le mariage chrétien participe lui aussi à la fécondité de
l'Eglise, mais la ürginité consacrée, qui nous introduit totalement
dans le mptère d'amour de I'Eglise, nous fait participer d'une
manière unique à sa fécondité spirituelle.tT C'est un des fonde-
ments de notre consécration à la mission apostolique. A ce sujet,
un auteur du quatrième siècle écrit: « [a ürginité consacrée
s'élève à la catégorie de la maternité spirituelle. Elle a une valeur
essentiellement eschatologique, puisque I'essence de l'apostolat est
de régénérer les hommes selon le Christ. ou de former le Christ
dans les hommes (Ga 4, 19) ».rE I-e célibat pour le Royaume
stimule la charité. Iæ prieur de Taizé affirme à propos de la
chasteté religieuse : « Elle permet de tenir les bras ouverts, sans
jamais les refermer sur quelqu'un uniquement pour soi-même rr.te

En résumé, cet article plein de richesss place la chasteté sous
le signe d'un .. don ,, réciproque : << don précieu du Père »>, et
don total de nous-mêmes. [.e salésien ne pourra üwe chaste que
s'il se maintient dans ces grandes penpectives de la foi. Il pourra
alors participer à I'enthousiasme de Don Bosco pour cette vertu
et au rôle qu'il lui attribuait pour sa mission.

16 PC, lz.Voir à ce sujet l'approfondissement apporté par Jean-Paul II dans l'edrortation
apætolique t Reda nptionis donutn ,, au n. 11.
l7 ct. er, u
18 sr Méthod", " I* Botqua ,.
19 Cf. J. ALTBRY. Teotogia della viu retigios,LDC Tirrin 1980, p. 113
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Dieu Père, nous te rendons grôce

pour le don précieux que tu nous as fait
en nous appelant à su.ivre de près ton Fils lésus

dans lo voie du célibat pour le Royoume,
et à choisir une manière tout évongélique

de t'aimer et d'aimer nos frères sans partage.

Accorde-nous de répondre à ton Amour
dans la foi" la joie et la reconnaissance,

pour entrer profondément
dans le mystère de ton Eglise,

totalement unie à son Seigneur,

et participer à la fécondité de sa mission

Nous te le demondons par le Christ notre Seigneur.
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ART. El CHASTETE ET MISSION SALESIENNE

Don Bosco a vécu la chasteté comme un amour sans llmltes pour
Dleu et pour les Jeunes. II a voulu qu'elle frlt un slgne dtsdnctlf de la
soclété saléslenne : << celul qul dépense sa vte pour lesJeunes abandon-
nés doit certalnement s'eftorrer d'acquérir toutes læ vrrtus. Mals celle
qu'll dolt sourrerainement cultlver... Cest Ia vertu de chasteté ».1

Notrc tradltlon a touJours consldéré la chasteté Gomme une yertu
myonnantg porteuse d'un message spéclal pour l'éducation de la
Jeunesse. Elle fait de nous des témoins de I'amour prlvlléglé du chrlst
pour les Jeunes; elle nous permet de les almer en ûoute clarté de telle
façon << qu'lls se sachent aimés »rr2 et elle nous nend capables de les
éduquer à I'amour et à ta pureté.

ci. Cottst 1875,V,1
D. Bosco, Leue de Rome 1884; MB XVIL ll0

Après avoir fondé notre réponse d'amour sur Jésus Christ qui
nous a aimés Ie premier et nous a appelés à Le suiwe, nous
tournons les yeux vers Don Bosm qui a vécu sa vocation au célibat
en se donnant aux jeunes par amour de Dieu.

L'art. 81 se propose d'illuster, à la lumière de I'expérience et
des enseignements de Don Bosco, le lien qui unit la chasteté
consacrée et la mission du salésien.

Lo chastet§ slgne disttnctlf de notrc Soclétê

Pour exprimer en quelques mots oomment Don Bosco a
compris et vécu le don de la chasteté, les Constitutions utilisent
une formule toute simple : « Amour sans limites pour Dieu et pour
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les jeunes ». Elle résume la réflexion du CGS sur la signification
plus protonde de la chasteté consacrée chez Don Bosco et le
soutien qu'il y trouva pour sa mission : << Don Bosco choisit de

üwe le célibat évangélique comme une exprssion de son grand

amour pour Dieu et en vue de la mission de père et de pasteur de

la jeunesse à laquelle I'appelait sa vocation sacerdotale. Le don
total de lui-même à I'Eglise et de façon spéciale aux jeunes Ie
rendit ingénieu< et fécond en initiatives et en oeuwe§; il lui inspira
optimisme et joie dans son travail apostolique et anima son êle
d'un élan infatigable 

".1
Nous savons que Don Bosco estimait que la chasteté était

fondamentale pour la üe chrétienne, et c'est avec chaleur qu'il en

parlait, en particulier à ses jeunes : .< IJ plus belle fleur du
Paradis... le lis très pur qui Par sa candeur immaculée rend
semblables aux anges du ciel ,r.2 .. Oh ! Comme elle est belle,
cette vertu ! Je voudrais consacrer des journées entières à vous

parler de cette vertu... C'est la vertu la plus désirable, la plus

rayonnante, mais aussi la plus délicate de toutes »>-r Don Bosco

est certes convaincu de la primauté de la charité dans la üe
chrétienne, mais il sait aussi que la chasteté accompagne et
manifeste la charité. Il nous dit : .. I-a charité, I'humilité et la
chasteté sont trois reines qui vont toujours ensemble : I'une ne

peut exister sans les autres »».4 << Tant que quelqu'un e§t chaste,

ia foi reste üvante, son espérance forte êt sa-charité ardente... 
',-s

Aux religieux et aux prêtres Don Bosco recommandait

également la chasteté comme une vertu fondamentale pour
répondre pleinement à leurvocation personnelle. Il écrivait : << Par

la chasteté, le religieux atteint son objectif d'être totalement

l ccs, siz
2 MB N,t7g
3 urxn,sa
a uo tx,læ
5 ib.
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aonsacré à Dieu ,r.6 .. Quand un prêtre üt dans la pureté et la
chasteté, il deüent le maître des coeurs ,.7

Mais notre Fondateur ne s'est pas contenté d'er(alter la
chasteté; il a donné personnellement l'éxempre d'un prêtre qui üt
en plénitude son célibat évangélique. L,e témoignugè rc plus wai
réside précisément dans sa üe totalement dépensée au séruice du
seigneur et du salut des jeunes, pour lesquèls il était disposé à
tout sacrifier : (( da mihi antmas, caetero toile »» (donne-moi les
âmes, emporte le reste). Sa phrase : <« Je vous aime, chers jeunes
gens, et je serais disposé à donner ma üe pour vous ,, répétée
tant de fois sous des formes différentes, est un signe de l'amour
qui offrait en lui et lui donnait un ooeur de peré pour ses fils.
c'est certainement le côté le plus profond de rà chasteté de Donhs*, qui se révèle dans le don de la << paternité spirituelle »;
mais il ne faut pas oublier que, pour atteindre cet idéal d'un
amour très pur, Don Bosco utilisait les moyens de I'ascèse
chrétienne, qui lui forgeaient peu à peu une personnalité toute
donnée au Seigneur. Cet éclairage permet àe comprendre le
témoignage du Père cemrti : .. Je croii pouvoir dire qüe re secret
de sa grandeur chrétienne réside dans la grande pureté d'sprit, de
eoeur et de mrps que Don Bosco observa avec une délicatesse
plus unique que rare. Son maintien, son regard, sa démarche, ses
paroles, ses traits n'eurent jamais même lbmbre de quelque chose
qui aurait pu sembler contraire à la belle yertu, comme-il I'app"-
lait ».8

Tout cela fait mmprendre pourquoi Don Bosm voulut que le
témoignage de la chasteté caractérisât la vie et ra mission de la
Co-nqrégation : << Ce qui doit nous distinguer des autres, ce qui
doit être la marque de la c-ongrégation, c'est ra vertu de chastCté
(...) Elle doit être Ie pivot de toutes nos actions (...) n nous faut

6 MB xnt,lcg
7 uo t>ç*t
8 D. cnRRtm,
vlrutilttu », p.87O

Témoignage pour le procÈs de béatitication, : Suntnoirmt atp
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une modestie à toute épreuve et une grande chasteté (...) Voilà ce

qui fera le triomphe dé h C-ongrégation ,r.e

I-e, paragraphe que nous étudions reprend la pensée de notre

Fondatéur poui proposer à son tour la chasteté comme « un signe

distinctif aà n Sæiété salésienne » et ré@ter que le salésien

éducatéur doit la cultiver avec prédilection pour atteindre la
plénitude de la charité pastorale. C'est pourquoi il a-repril le_texte

è"rit O" Ia main de Don Bosco dans les Constitutions de 1875 :

« C.elui qui dépense sa üe pour les jeunes abandonn6 doit

certainement s'éfforcer d'acquérir tgutes les vertus. Mais celle qu'il
doit souverainement cultiver (...) c'est la vertu de chasteté »'

Ia chasteté dans Ia mlsslon éducativc du salésien.

Le second paragraphe developpe le premier, et fait mieux voir

comment la chastetè consacrée fait partie de la mission du salésien

et la qualifie.
É première phrase résume la pensée de Don Bosco dont il

üent d'être question : s'il attache tant d'importance à la chasteté

pour nous Sàlésiens, c'est parce qu'elle e§t un signe de notre

àmour pour Dieu, et qu'elle a un rapport très étroit avec notre

tâche d;éducateu§. En pratiquant la chasteté dans sa signification

la plus authentique, nous devenons capables de nous comporteren
éducateurs chréliens et salésiens. Car elle nous permet d'apporter

aux jeunes un message special pour les éduquer_selon le projet de
pieü. rc Père Viganô, septième Successeur de Don Bosco, écrit :

.< Dans I'esprit dl pon -Bosco, il y a un puissant message dc

pweté: la tradition salésienne et le témoignage des origines le
'confirment 

à profusion. Il s'agit d'un message spécial que nous

9 q.MAy1fi,t7ç,Cefte autre phrase de f,ron B66co €§t ,elle aursi, significative : « Ce qui

doit disringuet notre sociéré, c'€st la cha§leté, tout c:omme ta PawT!é 9klingue les tils de

saint Franlçois d'Assise et I'obéissance, tes tils de saint lgnace » (MB X 35)'

70 Constiurions 1875,V,1 (cf' F. MOTTO' p. 109)
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pouvons appeler la « sympathie pour la pureté ») : un message
$pique pour la jeunesse ,'.ll

- voilà pourquoi la chasteté du salésien a reçu ra qualification
de « rayonnofite ». cet adjectif rappelle la « splendèur r, 16u1s
particulière que Don Bosm observa dans le diamant du songe.rz
rl a été choisi à dessein par Ie cGS pour indiquer que le salÀien
chaste--est capable de .. vsysnner i, autour de tüi te message
évangélique de la pureté et de transmettre aux jeunes la richesse
et la beauté de I'amour pur dont I'Bprit rui faii Ie don. c'était si
éüdent chez Don Bosco, que beaumup attribuaient en grande
partie à la splendeur de sa chasteté la fascination qu'il e*erfrit rut
les jeunes et son art de les conduire à Dieu. par ie rayoniement
de sa üe chaste, le salésien dewait faire en sorte, lui aussi, que les
jeunes aiment Dieu.

Le reste de I'article approfondit, sous trois points de we
différents, comment la chasteté nous permet effectivement de
transmettre un message pour lëducation des jeunes.

l. « Elle fait de nous des témoiru de l,amour pivilégü du Christ
pour les jeunes ». C'est un renvoi à t'art. 2 des Constitutions, qui
expose la nature du p§et apostolique salésien dans I'Egtise : Jésus
nous envoie parmi les jeunes pour leur apporter son amour
sauveur et leur révéler Ie üsage paternel de Dieu. c-ette tâche
dépasse le.s possibilités de notre amour humain. Ir nous faut donc
rester très unis au christ pur qu'il puisse se manifester à travers
nous, malgré notre pauvreté et nos défauts. I-a chasteté vécue en
plénitude dans Ie célibat évangélique, qui nous rend sembrables au
christ et nous immerge totalement dàns son amour, nous aide
fortement.

1l E. VIGANO,IIn progeao a,angetico di viu oûivo,LDC Tùrin 1932, p. l7g

l' o-r* le songe des diamants, à propæ du diamanr de ta clrasteté on [t : sa sptendeur
lançait un éclat lout psrticulier: quand on le contemphit. il âttimit et fascinait t" r"srrd
comme I'aimant attire le ler » (« I agni ü hn Boæo - Ediziottc critica,. Turin teZSX cf.
,{C§ n. 300 (l98l). p. ?A et §.

r.2-26 ql



Un très beau témoignage du Père Albera révèle à quel degré

étonnant c'était vrai chez Don Bosco : <. De chacune de ses

paroles et de ses actes émanait la sainteté de I'union avec Dieu,

qui est la charité parfaite. Il nous attirait par la plénitude de

famour surnaturel qui lui embrasait le coeur, et dont les flammes

absorbaient et unifiaient les petites étincelles du même amour que

la main de Dieu suscitait dans nos coeur§. Nous lui appartenions,

car chacun de nous avait la certitude qu'il était waiment I'homme

de Dieu, .. homo Dei >r, dans le sens le plus fort et le plus large du

terme. Cette singulière attirance lui permettait de conquérir nos

COeUfS ,r.13

13 o. alseR \ I-eu. citcotoi,9.374

4U2

2. « Elle nou.s pennet de les aimer en toute clané de telle façon
qu'ils se sachent aimés ». Le texte reprend une formule iaillie de

ia plume de Don Bosco dans sa Lettre de Rome de 1884' Pour
montrer combien le témoignage de la chasteté contribue à créer,

entre l'éducateur et le jeune, le rapport personnel qui caractérise

le Sptème préventif, que Don Bosco appelait .. amorevolêz;lÀ »

(bonté affectueuse) et qui revèle le << ooeur " de l'éducateur.' 
A propos de I'esprirsalésien, I'art. 15 reliait déjà entre elles la

bonté àffectueuse ei la chasteté, et les présentait mmme deux

faces d'une même manière d'agir. Il s'agit de réaliser un paradoxe :

témoigner un amour vrai, une affection profonde (« celle d'un

père, à'un frère et d'un ami »»), un amour qui se manifeste(tt qu'ils

ie sachent aimés "); mais en même temps se garder de toute
préférence personnelle et de toute manoeuwe pour attirer à soi

par amour captatif ou possessif : n'aimer le jeune que pour

lui-même et pour Dieu !

Il s'agit, une fois encore, d'incarner la paternité de Dieu' Il est

âddent que la chasteté consacrée y tient un rôle important : elle

n'qt rien d'autre qu'un amour authentique et total !

3. « Elle nous renà capables de les éduquer à l'amour et à la
pureté » : la Règle confère à notre message de chasteté un but

éducatif.



C-omme éducateuç le salésien est appeté à ouvrir les jeunes au
sens de la waie liberté, à le.s former-à I'amour authe;tique et
généreux, à les aider à comprendre les mptères de la üe en
éveillant chez etx un sentiment de déricatesse à l'égard de la
femme, à les préparer à leur future mission d'éporr,, dé pères ou
de consacrés à Dieu. I-e témoignage d'amour récu dans laïhasteté
aide l'éducateur salésien à accompagner positivement les jeunes
sur le chemin de I'amour : chez lui, les jeunes pourront découwir
la signification de I'amour chrétien fidèle et oblatif.

Seigneur lésus, a ccorde-nous,
à I'exemple de notre Fondateur Don Boscq
une chasteté enthousiaste et royonrutnte,
soutenlte par ta grûce
et par notre effort penévérant.
Qu'elle nous unisse intimemerx à nt,
et nous rende poneun de ton Amoun
Qu'elle nous rende capables de guider les jeunes
sur le sentier rocailleru de la pweté.
Qu'elle nous permette de les aimer
avec une affection vrate et nette,
qui puisse évetller en eux leur vocation
de lils du Père en toL
Nous te le demandons avec huntilité et con!îance.
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Iæs exlgences éducatlves et pastorales de notrc mlsslon et le fait
que I'observance de la contlnence parfalte tntélesse des lncllnatlons
particulièrement profonds de la naturc humalngl requlèrent du

saléslen équlllbre psychologlque et maturlté aflectlve.
Don Bosco donnalt cet avertlssement 3 « cetul qul n'a pas I'espolr

fondé de pouvolr conseFyer, avec I'alde de Dleu, la vertu de chasteté'

dans les paroles, les actes et les pensées, ne doit pas fairc professlon

dans cettà Sociét§ parce que souvent ll se trouveralt en danger »'2

ART. 82 CHASTETE ET MATURITE HUMAINE

cf. PC, 12
cl. Consr 1875,V,2

I C*rstiurirz,u 1875,v,2 (cf. F. MOTTO, p. 109)

N4

1

n

Cet article se relie étroitement au précédent, il en poursuit le

thème et en tire, en quelque sorte, les conséquenoes : la chasteté,

si importante pour notre mission d'éducateur§, mais aussi si

délicate ,u no[re faiblesse, ne peut se développer qu'en des

pe§onnalités mûres.' I est facile d'en reconnaître les sources : un texte de Don

Bosco lui-même, déjà présent dans les Constitutions de 1875,1 et

un passage des documents de Vatican II.

Ia phrase de Don Bosco souligne qu'il est important pour le

sal&ien d'avoir une chasteté claire et forte, mûrie dans le climat

de la grâce, ainsi qu'à travers une formation humaine adapt&
précisément à la mission s$cifique en faveur de .. la jeunesse

puur,t", abandonnée, en ffril ». Elle reflète sa préoccupation que

ne üenne à manquer chei ses fils la maturité humaine et religieuse

suffisante pour powoir viwe cette chasteté parfaite et ra],onnante

si nécessaire à i'éducateur, surtout quand il doit s'adresser à des



jeunes qui souffrent de grands manqu* affectifs, qui ont parfois
déjà fait des expériences négatives, ei qui doivent être guidés dans
les moments les plus délicats de reur crôissance. Dans là c.onstitu-
tions de 1875, Don Bosco expliquait le << danger »> en ces termes :
« [,es paroles, les regards même indifférents, sont quelquefois
interprétésrcn mal par les jeunes gens qui ont déjà éte üctimes aes
passlons >>.' La prudence sereine est une vertu d'éducateurs !

- D'gù peut venir <. I'espoir fondé ,, de powoir conserver la
chasteté, dont parle Don Bosco ? ou bien quers sont les signes
d'une maturité sufÏîsante en we de la mission salésienne ? L^a
tradition salésienne répond que c'est I'expérience d'une üe passée

irréprochable, et spécialement I'essai réuisi de ra üe sal&ienne, la
formation à une üe de piété solide et re jugement de conseillers
expérimentés.3

Au premier motif, fondé sur les << exigences éducatives et
pastorales de notre mission >r, sbn ajoute un autre, tiré du rôle de
la sexualité dans le développement dê ra penonne. La formulation
est empruntée presque mot pour mot au décret conciliaire
<< Perfectae caritatis » sur la üe religieuse qui dit à propos de la
chasteté : << Etant donné que lbbservance dê la contineàce
parfaite intéresse intimement des inclinations particulièrement
profondes de la nature humaine, les candidats à ra profession de
la chasteté ne doivent sl décider ou y être admis qu'après une
probation waiment suffisante et s'ils ont la maturité poy"tr-otogqr"
et affective nécessaires »r.a

comme I'explique Ie cGS, reconnaître le rôle de la senuatité
dans la croissance de I'homme, c'st souligner ra nécessité d'un

2 C.rrtiutiors IB7S,V,3 (cf. F. MOTTO. lb.)
3 Læ tascicule t crirùq et nomat pour le divatqtant dæ nocarios sl&ielnær (Rome
1985) indique des élémenrs de discrrnement au point de we de l.euilibre afieaif. parmi
les dispæitions favorables it cite : " Le capaclté à.aimer tes per*nnâ r"ec qul on vit: une
attitude s€reine en face de la femme. avec un bon {uilibrc psycho-affecrif ei une capacité
normale de contrôle de soi : routes csndirions pour faire le choix dhmour qu.esr te
élibat »- Il signale aussi des oontre-indications d'ordre psychotqgico-morat à prendre en
compte (cf. nn.4749).
a pc,tz
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travail progressif pour faire mûrir la personne - en correspondance
avec sa croissance psychologique - pour qu'elle puisse choisir et
üwe le élibat évangélique oomme un don total de soi fait à Dieu
en parfaite connaissance de cause.s Ce que Jean-Paul II écrit dans

I'Exhortation apostolique .. Familiaris consortio » sur la nécessité

d'une éducation claire et chrétienne de la sexualité par les parent§

nous oonoerne nous aussi, salésiens : .. Devant une culture qui
« banalise » en grande partie la sexualité humaine, en I'interpré-
tant et en la vivant de façon réductrice et appauwie, en la reliant
uniquement au corps et au plaisir égoi§te, le service éducatif (des

parents) üsera fermement une culture sexuelle waiment et
pleinement axée sur la personne: la sexualité, en effet' est une

richesse de la personne tout entière - @tPs, sentiments et âme -

et manifeste sa signification intime en la portant au don de soi

dans I'amour (...) il n'est absolument Pas question de renoncer à

l'éducation de la chasteté, vertu qui développe la maturité
authentique de la personne, en la rendant capable de respecter et
de promouvoir la « signification nuptiale »» du corps. Bien plus, (les

parents chrétiens) réserveront une attention et un soin particulier
à discerner les signes de I'appel de Dieu pour l'éducation de la
ürginité comme forme suprême de don de soi qui constitue le sens

même de la sexualité humaine ,.6
la formation doit donc procurer à la perconne sa solidité

intérieure, lui faire intégrer et viwe avec sérénité sa propre réalité
soruelle, et, tout en reconnaissant toute la valeur de I'amour
humain et du mariage chrétien, I'amener à mmprendre et à

accepter pleinement le célibat comme un projet de üe authentique
et comme un don précieux pour le développement de sa propre
personnalité, capable de la porter à " la plénitude de la stature du

christ " (Ep 4,13).

5 ct ccs, s62-s63
6 FC,37 (-er deu mentions des parcnts ont été ml§€§ entre Parenthà€s dans la citation
pour rappeler qu'elte conctrne aussi tes éducateur§ gui rernplacent les parents ou qui

prolongent leur action - N.D.T.). Sur l'éducation à la chasteté. voir aussi OI 10 et le

document . Oriqÿations sr l'éducaion au célibat scqdoul », Rome 1974' nn. lE sq.
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Avec I'aide d'un guide spirituel et surtout le puissant soutien
de I'Esprit-Saint, tout ce travail intérieur conduit à l'équilibre.
Ainsi les besoins et les réflexes affectifs sont perçus en toute
liberté, sans inhibitions ni défenses intérieures, et mis consciem-
ment en relation avec le projet personnel de üe religieuse
salésienne; par ailleurs, I'amour de Jésus Christ renforce les
capacités personnelles d'aimer waiment, qui caractérisent la
mission éducative du salésien.7 C-et equilibre permet de surmonter
les épreuves inévitables (comme le dira I'art. 84) pour témoigner
avec joie de la beauté d'une üe totalement mnsacrée à Jésus
Christ et à son Royaume.

O Père de la lumière,
tu sais de quoi nous sommes faits;
accrois en nous la force a le feu de ton Etpü
afin que nous ne nous reposiotu
que sur I'amour qui nous rclie à toi,
pour consacrer toute notre vie
au bien de la jeunesse qÆ tu nous as confiÉe.
Par le Christ notre Seigneur.

7 clrsoat985,nn.92-rJ
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ART. E3 CIIASTETE ET VIE DE COMMUNAUIE

La chasteté consacrég « slgne et stlmulant de la charlté ,rr llbàe
et accrolt notre capacité de nous fahe tout à tous. Elle développe en

nous Ie sens chr{tien des rclafions personnelleg favorlse de vraies

amltlés et cunffibue à faire de la ctmmunauté une famllle'
A son tour, te cllmat fraternel de Ia communauté nous alde à üvre

dans la Jole te cdllbat pour le Royaume et' §outenus par la compr{hen'
sion et t'afrectlon de nos confrnèrcs, à sutmonter les moments dlfilclles.

I LG, az

L'art. 6l a déclaré que << la profession des conseils nous aide

à viwe la communion avec nos frères de la communauté religieu-
se »». A présent, cette assertion est appliquée en particulier à la
chasteté consacrée. C'est qu'il y a une corrélation entre la

communauté et la chasteté : la chasteté contribue à construire une

authentique communauté religieuse, et en revanche, la üe de

communion fraternelle aide beaucoup à üwe avec joie le célibat
évangélique.

C'est un thème nouveau par rapport aux C-onstitutions
antérieures à 1972. ll a été introduit parce que le C,oncile a

approfondi la signification de la chasteté religieuse et que

I'expérience révèle qu'un bon nombre de crises et d'abandons sont
imputables à la solitude qui résulte d'une carenoe de charité
concrète dans la mmmunauté.

Ls chasteté ctnHbue à construlre la communautê

L'article commenoe par citer la Constitution .< Lumen
Gentium » pour donner à la chasteté consacrée la qualification de
« signe et stimulant de la charité r.l Dans le même sens, I'art. 80

I tc, lz
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de notre Règle a présenté le célibat pour le Royaume oomme
<< une façon intensément évangélique d'aimer Dieu et nos frères
d'un coeur non partagé ». I-e CGS explique que .. par le dyna-
misme qui lui üent de son insertion dans le mystère pascai, la
chasteté religieuse tend vers la pertection de la chariié envers
Dieu et les frères. Elle ne peut s'isoler ni se fermer sur elle-même.
Elle a besoin de se répandre et de soindre les frères dans la
prière, dans I'amour, dans I'action ,r,2 dans le service. En ce sens,
oomme dit la Règle, elle << libère et accroît notre capacité de nous
faire tout à tous ».

I-e CGS ajoute : << Ce dynamisme manifeste clairement la
dimension oommunautaire de la chasteté religieuse ,r.3 Dans la
mesure, en effet, où il s'unit au Christ et pénètre dans son Amour,
chaque salésien est envahi toujours davantage par la charité diüne
et devient capable d'aimer comme Lui, d'un amour totalement
oblatif. C-et amour, liMré et fortifié par I'Esprit, génère, alimente
et construit la communauté fraternelle, car il aide à construire la
communion dans laquelle les personnes se rencontrent et s'aiment
en profondeur dans le Christ.

l-a Règle précise ensuite quelques aspects de ce dynamisme de
charité de I'amour ürginal.

- ll " développe en nous le sens chrétien des rclations penonnel-
les »; en d'autres termes, il imprègne nos relations personnells
avec nos confrères de fraternité délicate et sinêre (amour de
communion) et d'esprit de service mutuel (amour de donation),
dans le sens des dispositions recommandées par I Apôtre paul et
proposées à I'art. 51 de la Règle.

- De plus, I'amour vécu dans la chasteté consacrée « favorise
de vrates amitiés », des amitiés qui ne limitent pas ni ne contrai-
gnent pas, mais développent la capacité de se donner et sont une
aide réciproque précieuse entre les confrèresr parce que chacun
devient pleinement lui-même selon le Seigneur. Il ne s'agit pas

2 cos, seg
3 ccs, iu.
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d'amitiés sentimentales et fermées, mais d'amitiés limpido et
ouvertes au bien commun, capables de créer un climat où chacun

se sent valorisé et aimé avec sinérité. Nous savons combien notre
Père Don Bosco a cultivé de profondes amitiés (il sufEt de

rappeler son amitié avec l.ouis C.omollo et le Père Cafasso) : elles

I'ont beaucoup aidé à progresser dans la vertu; par ailleurs, il
invitait souvent ses garçons à devenir des .< amis de Don Bosco t.
C'est le climat d'amitié fraternelle qui doit distinguer la commu-

nauté dont parle I'art. 51, et à travers lequel le Seigneur fait sentir

sa présence.a

- Il est facite d'en deviner le résultat : la chasteté consacrée

o contribue à faire de la commurTauté une famille » : elle fait
grandir le climat de famille (déjà rappelé à propos de I'esprit

ialésien et de Ia oommunauté fraternelle) où chacun est accueilli,
estimé, aimé dans sa différence originale, et peut se donner

totalement.

La communauté alde à vlvrt la chasteté dans la Jole.

I-e deuxième paragraphe développe la réciproque du premier :

s'il est exact que la chasteté est génératrice de charité fraternelle,

il est tout aussi wai que la charité fraternelle soutient et féconde

la chasteté. Cette vérité se réfère à Vatican II, qui a signalé

I'importance de I'esprit fraternel pour la sawegarde de la chaste-

té : « Tous se souüendront, surtout ls supérieurs' que cette vertu

4 Pour I'invitation de Don Bcæ à ètre ses amis, voir MB lll,162 û5; M. 38&385; VII'
il2443:,X, æ XI,234. Il est intércss8nt d'eî noter l8 motivation surnaturelle : être amis

et s'unir pour aimer Dieu (cf. MA V, 538).
Auiujet de I'amitié danc la communsüté fraternelle. te document t Orlanutions str

l,eùæation an célibd scqdotal , (Clngégation pour l'Erlucation catholique l97q é,;nl

ceci : " Læ élitrat votontaire a un cens dans un contqte de c rclation , : il est vécu au sein

d'une communauté fraternetle qui suppose l'échange et qui permet de rejoindre les autres

au{elà du besoin qu'on peut avoird'eu : aPPrcnti§sage de la " non-Possesiüté ». Un des

signes d'un élibat bien assumé est la capacité d'élablir et de maintenir des relations

inierpersonnelles valables. C'est la présence des amis eî teur abænce. le refus de s'impcer

à eur, qui est la Prewe qu'on n'8 par d'eru un becoin troP Srand » (n. 49)'
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se garde plus facilement lorsqu'il y a entre les sujes une véritable
charité fraternelle dans la üe mmmun€ »».5

Et la Règle dit à son tour que .. le climat fraternel de la
communauté nous aide à üwe dans Ia joie le élibat pour le
Royaume ». Par sa profession, le religieux s'est totalemeni donné
à Dieu et üt dans I'amour et dans le service du Seigneur. Mais il
a besoin d'avoir un signe sensible de I'amour de Dieu dans I'amour
de ses frères, que le Seigneur a mis à ses côtés dans la oommunau-
té. Quand il décotrvre cet amour, il lui devient plus facile d'affron-
ter les renoncements et de surmonter les ditficultés du élibat.
Grâce à ses frères, il est heureux dans sa oommunauté et üt plus
facilement son élibat .< dans la joie ». Il peut alors donner aux
jeunes un témoignage eflïcace d'une chasteté << authentique »,
dans laquelle le sens du don I'emporte sur celui du renoncemenl

Pour finir, I'article fait valoir tout ce que la communion
fraternelle peut apporter dans les << moments difficiles ». L6
tentations, les doutes, les épreuvs ne manquent jamais (mmme
nous le verrons dans I'article suivant), mais ils pewent être plus
forts à certains moments. C'est justement alors que la compréhen-
sion et I'affection des frères de la communauté prend beaumup
d'importance. Car chacun a, d'une manière ou d'une autre, le
devoir de soutenir la lutte qui se déchaîne dans le coeur de ses
confrères.

Quand elle se réalise dans la oommunauté fraternelle, la
parole de I'Ecriture, chère à notre Père Don Bmco : « O\ qu'il
est bon et agréable pour des frères de vivre eraemble datu l'union »,
est effectivement une aide puissante pour goûter la joie de I'amour
mnsacré dans Ia chasteté.

5 Pc, lz
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Seigneur,
accorde-nous de vivre en plénitude
notre chasteté consacrée,

pour nous ourrir totalement et sans égoisme

à toi et à nos frères.
Qu'elle épanouisse daru nos communaulés
I'esprit de famille
et I'amitié waie et sincère,

qui nous oileront à cheminer avec ioie
ven ni, souverain Bie4
et nous conforteront au moment de l'épreuve.

Par le Christ notre Seigneur.

4r2



ART. E4 ATTITTTDES E"T MOYENS POUR PROGRES.
SER DANS II\ CHASTETE

Ia chasteté n'est pas une cunquête réallsée une fols pour toutes.
Elle a ses moments de palx et ses moments d'épreuve. Clest un don qu[
en ralson de la faiblesse humalng e:dge un efroft quofldlen de nddltê

Cest pourquol le saléslen fidèle à ses Constitutlons vlt dans le
travall et la tempérance, pratique la mortlflcatlon et la garde des sens,
fait un usage discret et prudent des moyrns de ommunlcatlon soclale
et ne néglige pas les moyens naturels qul favorlsent la santé phplque
et mentale.

Surtout, ll implorc I'alde de Dleu et vlt en ss pr{sence; ll nourr.lt
son amour du Christ aux tables de la Parole et de I'Eucharlsde et le
purifie avec humilité au sacrement de Ia Réconcl[adon; ll se oonfie avec
slmpllclté à un guide splrltuel.

Il retnurt ayec une conflance frllsle à Mar.le Immaculée et
Audllatrlce, qul I'alde à almer Gomme almalt Don Bosco.

II est notoire que Don Bosco parle de la vertu de la chasteté
avec beaucoup de lyrisme, mais qu'il multiplie aussi les recomman-
dations pour la conserver. Il suggère une ascèse équilibrée et
inspirée par une profonde üe spirituelle. C'est ce qu'on retrouve
dans les constitutions écrites de sa main et dans leur Introduction
qui en constitue le commentaire autorisé et paternel.

Notre texte lui aussi a donné une place importante « aux
attitudes et moyens pour progresser dans la chasteté ». Le thème
ne s'appuie pas seulement sur notre tradition, mais aussi sur la
riche doctrine du Concile et la réflexion salésienne d'aujourd'hui
sur le mptère de Ia chasteté consacrée.

Lo chasteté est une réalité vivante en contlnuel développenenL

Le premier paragraphe de I'art. &4 contient une idée impor-
tante, qui se base sur différentes affirmations des articles prêcé-
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dents et qui, d'une certaine façon, dépasse une mentalité assez

répandue dans le passé.

La Règle, qui requiert du salésien « équilibre psychologique

et maturité affective » (C.onst 82), nous dit à présent que « /a

chasteté n'est pas unc conquête réolisée une fois Pour loutes » le
jour de la profession, un trésor qu'il suffit de « conserver » intact.
t-e CCS explique : « S'ouvrir au don insigne du célibat signifie
assumer uné tâthe qui n'est jamais finie ,r.r En vérité, la chasteté

est une valeur inscrite en même temps par la grâce de Dieu et par

la liberté d'un choix, dans une personne üvante et par conséquent

liée à son histoire et à la construction de sa pleine maturité- Elle
est donc une valeur à réactualiser sans cesse en fonction des

situations et des circonstances. C'est ce long cheminement de

croissance jamais achevé qu'évoque I'expression « tâche qui n'est

jamais finie ,r.

Au cours de ce cheminement, la chasteté <( a ses moments de

paix et ses moments d'épreuve ». La très grande majorité des gens,

même des personnes consacrées, ont leurs heures de difficultés :

Ainsi I'Apôtre Paul n'avait pas honte de confesser à ses frères ses

tentationi et ses faiblesses, dont triomphait la grâce du Christ (cf.

2 C-a 4,7-L2;12,7-lO). Et Don Bosco non plus ne fut Pas exempt

des attaques de la chair et des instincts, comme il I'a confié à ses

intimes.2
I-a raison, c'est que << Nous portons ce trésor dans des vases

d'argile " (2 Co 4, 7) dit saint Paul à propos des dons reçus de

Dieu. Et Paul VI, dans I'E:rhortation apostolique « Evangelica

testificatio »>, affirme que la chasteté 6t << un don fragile et

I cGs,s«
2 No* avons quelques témoignages au sujet d€s dilliculté§ rencontrées par Don Bosco.

" f)on Rua arteste : « Quant 8ur te1ltations contraires à Gelte wrtu, ie pense qu'll eut à en

souftrir. Uun ou t'autrc de s€s ProPG quand il recommandait 18 tempérancE dans la

boisson le r{vèle ". Ce témoignage g'acoorde avcc celui du Père l-emryne : g Qu'il ait eu

des rentation§ cutre ta pureté, il en fit une fois la confidence aux membres du Chapitre

parmi tesquets j'étais per§onnellement pr{sent, pour expliquer pourquoi il péférait les

iegumes à la viande » (p. BROCARDO, Uotto e wtlo, Don kæo ricordo vivo (Homæ

et saùl4 Don Boxo souvsrir vivott),l-AS Rome 1990, P. 127).
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_ Voilà pourquoi la chasteté " uige un elfort quotidien de
fidélité » : << quotidien »>, puisque c'est chaque jour que le salésien
renouvelle sa réponse à I'appel du Seigneur et qu'avec le soutien
d9 la grâce, il adapte son effort aux diflicultés qui surgissent des
différentes circonstances. C'est ainsi que se renflorce sa réponse
d'amour.

Iæs moyens naturcls et surnaturcls.

vulnérable en raison de I'humaine faiblsse ,r.3 Il est facile de
comprendre comment I'heure de la difficulté peut survenir pour
tous : le religieux reste un être sexué qui doit mener sa üe seron
la courbe normale de I'existence humaine et les circonstances
mncrètes de temps et de lieu où il est appelé à üwe. Il peut y
avoir des moments où se réveille le désir du mariage ou de lâ
paternité physique; de.s périodes où la solitude est plui fortement
ressentie ou Ia tentation plus insidieuse.

Pour conserver la chasteté, Don Bosco indiquait en premier
lieu la prudence dans les relations avec les jeunes et âvec le
monde.a Ensuite les moyens surnaturels de la prière et des
Sacrements.s Cet ordre esl celui de la sagesse et Ajl'ex$rience :
les prières les plus ferventes ont peu O--tffet chez celui qui ne
pratique guère en même temp I'austérité personnelle et la
mortification. Notre article suit le même ordre, en concordance
avec les orientations du c.oncile au sujet de la chasteté religieuse.6
[æs trois paragraphes qui suivent présentent divers moyens pour
garder üvant et faire croître le don de la chasteté.

Une première série s'inspire du décret << Perfectae caritatis ,,
qui remmmande : .. Que les religieux (...) pratiquent la mortifica-

3 or,s
4 

CL. C*r*iutiorrs tü75,V,4. 5 (cf. F. MOTTO, p. lll)
5 

CL. Co*riuri*u 1875,V,6 (cf. F. MOTTO, p. il2)
6 Pc,tz
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tion et la garde des sens. Qu'ils ne négligent pas non P\s les

moyens naturels propices à la santé de l'âme et du corps »>.'

A propos de la mortification, nous connaissons les conseils
insistans de notre Fondateur : « Veillez à la garde de vos sens (...)
Je vous recommande particulièrement la tem$rance dans le boire
et le manger... ,r.E

Il est certain qu'un bon équilibre du corps contribue à

l'équilibre affectit, tandis que la fatigue nerveuse, qui accompagne
une üe surchargée et constamment sous pression, aboutit tôt ou
tard à des états de dépression pychique ou physique qui offrent
à la tentation des terrains priülégiés. Don Bosco donnait ce

conseil aux premiers missionnaires : << Ayez soin de votre santé.
Travaillea mais seulement dans la mesurê de vos forces ,r.e

Mais il ajoutait : << Fuyez I'oisiveté r.r0 Si I'on prend soin de
sa santé, le travail est un grand moyen d'exprimer concrètement le
don de soi et de dominer les instincts de la sexualité. C'est
pourquoi les C-onstitutions nous rappellent I'importance de üwe
« dans le travail et la tempérailce ».

L'article fait une mention particulière de l'.< usage discret et
prudent des moyens de mmmunication sociale t> : ils sont les

fenêtres à travers lesquelles peut entrer le monde - dans son

aspect de péché - auquel nous avons renoné; I'article 44 des

Règlements généraux reviendra sur le sujet à propos de la üe
communautaire.

Enfin, un moyen qui les résume tous est la fidélité aux
Corutiutions. C'est toujours Don Bosco qui nous le ré@te:
<< Pour triompher de tout üce et garder fidèlement la chasteté,

7 iu.
8 D. BOSCO, Inÿoù.cdû, aw Cottstiutiott+ Chasteté, cf. Appendice Constilullon§ 1984,

p.Zl3
9 O. SOSCO, Sowain aut praniat ntsiauohæ, cf. Appendice C.onstitutions 19&4,

p.254
l0 D. Bosco, Souvanin au poniæ ûtisiionnairæ, cf. §pcndlce Crnslltutions lg&f,
p.253; cf. Cottstiutiotts 1875,V,6 (F. MOTTO. p. ll2)
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rien n'est plus efficace que I'observance de nos saintes Règls,
surtout des voeux et des pratiques de piété ".llLe paragraphe suivant commence par I'adverbe << surtout >» :
il indique donc une priorité. Il rappelle I'arL 80 qui dit que la
chasteté, don du Père, ne peut grandir que dans un climat de
Brâce, et que nos efforts personnels ne porteront pas de fruit s'ils
ne sont pas soutenus par la grâce du Père. Ia ürginité ne peut
üvre que si elle ne se sépare pas de sa source : puisqu'elle est une
réponse à I'appel de I'Amour, il est clair qu'elle ne pourra se
maintenir et se développer qu'en gardant ls yeu sur I'Amour
infini.

Aussi la Règle rappelle-t-elle une série de moyens fondamen-
taux pour alimenter notre amour du Christ et notre intimité avec
Dieu, I'unique et souverain Bien à qui nous nous sommes donnés
pour toute la vie. Ce sont d'ailleurs les moyens qu'indiquait notre
Fondateur.

- En premier lieu : la prière, qui se prolonge dans la üe vécue
en la présence de Dieu: celui qui a choisi de suiwe le Christ
üerge üt dans la rencontre et dans le dialogue vivant avec Lui
chaque moment de sa üe.

- Dans ce dialogue avec le Seigneur, les Socrements de la
Réconciliation et de l'Eucharistie ont un rôle privilégié : notre
amour est continuellement purifié dans le Sacrement du pardon et
se nourrit chaque jour à la table du Corps et du Sang du Seigneuç
pour y puiser sa force et son épanouissement.

- Nous connaissons tous I'importance d'unbon guide spirituel
qui nous aocompagne sur la route et nous aide à voir clair en nous
pour répondre toujours mieux à I'amour du Seigneur.

Pour conclure, I'article élàre notre regard veæ Marie Immaan-
lée et Auxttintrtce, qui a guidé Don nosà et nous guidera nous
aussi pour rester fidèles à notre rrocation.

Depuis Ia plus ancienne tradition chrétienne, Marie est
appelée « la Vierge »», << la Très Sainte Verge ,r, ., le Vierge des

I r D. BOSCO, Intoduaion aw Cowtiuüons, Chasreté, cf. Appcndice Constitutions l9g{,
p.zu

T.2 - 27
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üerges » : la ürginité est au so€ur de la vocation de Marie et du
mystère de I'Incarnation rédemptrice. Après Jésus, c'est Marie qui
réalise la ürginité chrétienne et religieuse la plus complète : Elle
est le modèle ÿpique et exemplaire en même temp§ que le soutien
actif de la virginité de I'Eglise : üerge tout d'abord en esprit par

la totalité de sa disponibilité au dessein du Père, et Vierge en son

corps comme signe et prémices, conjointement avec son Fils, de la

nowelle humanité ürginale.
C'est pourquoi nous nous tournoili avec confiance vers Marie

et lui remettons notre amout, pour qu'elle le rende fort et
généreux pour le Christ et pour les jeunes : Elle nous enseignera,

nous dit la Règle, « à aimer comme aimait Don Bosco ».

La référence à Marie, dans cet article qui conclut tout le
chapitre VI sur les conseils évangéliques, est une inütation à voir
en Elle le modèle d'une réponse généreuse et joyeuse pour toute
notre üe dans I'esprit des conseils: modèle dbbéissance à la
Parole du Seigneur (« Qur toü se passe pour moi selon ta Paro-

le »), modèle de pauweté de coeur (« Il s'est penché §ur son

humble seruante »), modèle d'amour ürginal (« le ne connais poiru
I'lwmme»). En imitant Marie, nou§ pourron§' nous aussi, faire

I'expérience des grandes choses que Dieu opère en ses serviteurs

(« Le Puissant lît pour moi des merveilles; Saint est son nom »)-

Le Seîgncur nous a appelés à vivre
dans la finAilé et la fermeté,
avec joie et conftnnce,
la coruécmtion inégrale de now-mênæs
dans le lien dc la chasteté parfaite.
Demandorc-lui le don dc la penévérance,

et la protection contne tout danger.
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Pour que la corccience de notre fragilité naturelle
ne nous cottduise ni à la peut ni au découragemcnq
mais trouve un réconfort darc la certitude confurue
de l'assistance de I'Esprit-Saint, prions.

Pour qu'il nous soit donné jour après jour
de renouveler notre engagement de lîdélité
daru la prière pour now et pour nos frèrcs,
et dans le dévouement à notre mission édacattve, prions.

Pour que nous puissions appliquer
avec ftdélité et empressemcnt
les moyens sugérés par Don Bosco
pour la sauvegarde et la croissatæe de ttone chasteté :
la pière, la morttficatio4
le travail et la tempérance, pioru.

Pow que notre amour de Dieu et du prochain
ne cesse jamais dc s'olimmter
à la table dc la Parole dc Dieu
et du Corps et du Sang du Claist,
ni de se pwifier dans le Socremcnt du pardo4 priorc.

Père, tu nous as consacrés à ton Amout,
en nous appelant au célibat pour le Royawne :
accomplis entièrement en nous ton desseu,,+

à l'acmple et por I'intercessîon de la Werye Marie,
de Don Bosco et de nos Frères gloifîés,
confîrme-nous dans le dan de nous-mêmeq
et conserue-nous joyeusement chastes à tes yeux
jusqu'au jour de tésus Chrisç
qui vît et règnc dow les siècles des siècles.
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CHAPITRE VII

EN DIALOGUE AVEC LE SEIGI{EI.JR

« Que la parole du Christ hobite pormi vous dans toute sa
richesse; instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec
pleine sagesse; chantez à Dieu dans vos coeuÉ votre reconnaissonce,
par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Toü ce que
vons pounez dire ou faire, faitesJe au nam du Seigneur Jésus » (Col
3, 16-17).

Dans la difficile entreprise de placer comme texte lnspira-
teur du chap. Vlll un passage biblique exhaustif (ll nÿ a que
deux motifs scripturaires cités ensuite explicitement dans !e
texte constitutionnel : la manière de Marie de méditer la Parole
de Dieu, LcZ,19-51, Const 87, et la nécessaire action de grâce
quotidienne, Ep 5,20, Const 95), c'est ce passage de la lettre
au Colossiens quia été choislcomme emblématique. Un choix
très lourd de signification et de résonnance pratique.

On se rappellera avant tout que la lettre aux Colosslens
veut affirmer avec vigueur la place centrale, mieux encore le
primat du Ghrist dans !e monde et dans I'histoire humaine.
Primat qui met en fuite peurs et asseMssements à de faux
seigneurs, et en même temps réconcilie toute créature sous la
guidance pleine d'amour du Christ (1,15-2, Z'3l.

Ceci porte à une vie de communauté marquée par ce

" mystère ". Les traditionnelles formules liturgiques, catéchéti-
ques, de comportement (3, 1 - 4, 1) sont lci reprises pour être
revécues dans !a joyeuse conscience de cette " vie désormais
cachée avec !e Christ en Dieu " (3, 3), en une large respiration
oecuménique, vu guê « le Chrlst est tout en tous " (3, 11) et
soutenue pâr « I'espérance de la gloire » qui est " le Christ
parmi vous » (1, 27).Une humanité nouvelle (3, $11), une
communauté nouvelle (3, 12-17).
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La communauté nowelle, intimement soutenue par I'agapè
chrétienne (3, 12-13, texte cité à I'art. 51 à propos de !a com-
munauté fraternelle), se caractérise par une fréquentation
assidue de la Parole du Christ, en tant que plénitude de la
Parole de Dieu. Elle est à la premlère place. Elle est chez elle

dans !a communauté. Elle donne vitalité, unité, élan à toute
I'assemblée. Elle se fait sagesse de vie qui circule parmi les

membres dans la parole de correction et d'édificatlon. Elle

culmine nécessairement dans la célébration chorale anlmée par

l'Esprit: psaumes, hymnes, cantiques splrituels (ce sont les

compositions de I'Ancien Testament et des premières commu-
nautés chrétiennes üilisées dans la prière). une élébratlon qui

se caractérise comme reconnalssance (eucharistle) à Dieu Père

par Jésus Christ. En commençant la lettre par une hymne

magnilique (1, 13-20), Paul lul-même indique cpmblen est

vibrant É ton de cette cé!ébratlon. Mais la Parole n'épulse pas

lcises énergies. Elle débouche dans l'existence entière (paroles

et oeuwes), comme lieu où se réalise I'action salvatrice de Dieu

et donc comme lieu où la vie se fait liturgie.
Ecoute de la Parole, célébration (eucharistique), construc-

tion communautaire, mission dans le monde : c'est une

dynamique d'expériences qul forme le contenu, le cllmat, le
rythme du " dialogue avec le Seigneur » de la part des Sal6-

siens, et dont les ârticles constitutlonnels, à I'admlrable école
de Don Bosco, se sont faits des porte-parole exemplaires.

t*t

1. La placr du chapltra

Un premier fait à mettre en relief, comme on I'indiquait déjà

dans I'iniroduction à la degxième partie, c'çt la place nouvelle de

ce chapitre sur la prière du salésien, qui est inséré dans le grand

bloc de la seconde partie « Envoyés aux jeunes... »' pour en

constituer la conclusion.
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C,e serait une erreur d'interpréter cette place comme une
diminution de I'importance donnée à la prièrè, sors re préterre
qu'elle est traitée « après » les thèmes de la mission (chap.IV), de
la communauté (chap. V) et des conseils évangéliques (chap. VI).
Au contraire ! En donnant cette place conclusive à la prière, le
CG22 a voulu faire comprendre que la vie consacrée apostolique
du salésien, avec la variêté de ses engagements parmi ies jeunes,
avec la fraternité vécue dans la communauté et avec les exigences
de I'obéissance, de la chasteté et de la pauweté, a un carictère
tellement surnaturel, et dépasse tellement notre simple bonne
volonté qu'elle serait impossible et impraticable sans I'Esprit saint,
sans la grâce de Dieu, qui st mntinuellement offerte et donnée
dans la prière et dans les sacrements. Quand le salâien ou la
oommunauté prie ou s'approche des sources sacramentelles, il
affirme de façon üsible sa dépendance radicale du Dieu qui I'a
consacré et envoyé. il se remet en contact immédiat avec son
Seigneur pour raüver .. la conscience de sa relation intime et
ütale " avec Lui - comme dit I'arL 85 - et pour être par Lui
purifié, vivifié, relané en avant pour un meilleur service. de son
Royaume.

Il est en outre suggéré que tous ls engagements concrets de
la üe et de I'action du salésien sont destinés à « s'épanouir » dans
la prière et à « devenir >> el»( aussi communion profonde avec
Dieu, comme Ie rappellera le dernier article du chapitre et de la
seconde partie.

Ainsi, par la seule place donnée au chapitre, est déjà mise en
éüdence la nécessité du o dialque avec le Seigneur ».

2. Lc tttre du chapltne.

Le titre donné à ce chapitre, qui définit substantiellemenr la
prière explicite, détermine également I'attitude spirituelle de fond
qui concerne toute la üe du profês salésien et qui était déjà
signalée à I'art. 12 : le salésien << entretient son union avec Dieu,
conscient qu'il faut prier sans sesse, en un dialogue simple et
cordial avec le Christ vivant et avec le Père qu'il sent tout
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proche >r... L'alliance particulière que le Seigneur a scellée avec

norrs » (C.onst 195) exige que nous üüons « en état de dinlquc »

avec Lui.

3. Lo perspective globale du chapltre.

Une perspective globale oriente tout le chapitre, celleJa
même de toute la seconde partie des C.onstitutions : .. Enrroyés aux
jeunes en communautés à la suite du Christ ».

Notre prière est la prière propre de « missionnaires des
jeunes ,r,r qui travaillent ensemble, animés par la charité du Christ
pasteuL illuminés par sa Parole, nourris de son C-orps et de son

Sang, üüfiés par ses mystères, purifiés par son pardon, stimulés
par I'exemple et I'intervention de sa Mère. Ia « charité pastorale >>

ou .. du Bon PasteuJ » €st citée explicitement deur fois (Const !I2
et 95); mais de nombreux articles y font référence : I'arL 85 place

la prière de la communauté dans la lumière du.. da mihi animas ,,
I'art. 86 parle de « prière apostolique >>, I'arL 87 voit parmi les

fruits de la méditation quotidienne de la Parole celui de .< I'annon-
oer avec zèle , (ct aussi Const 93), I'art 88 dit que par I'Eucharis-
tie, nous sommes conduis .. à renouveler notre engagement
apostolique », puisant .< dynamisme et @nstance dans notre action
pour les jeunes »>; I'art.90, parlant du sacrement de la Réconcilia-
tion, affirme qu'il « purifie nos intentions apostoliques »; Marie
nous remplit de " courage au service de nos frères » (Const 92);
en conclusion, toute notre prière se rattache à notre « ardeur
infatigable » (C-onst 95).

Les différentes expressions de la üe de prière du salésien

concourent donc au même but icenirer le salésien touioun phs sur
deux pôles inséparables dc sa vie : le Seigneur qui I'a choisi comme

instrument de son (rcuwe de salut, et les jeunes auxquels il porte
ce salut au nom du Seigneur.

1 Cf. Mo."g" onoyé par Jean-Paul II at CG\ CG22 Dætnwæ, a" 13.
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4. Deux caractérlstlques maJeum.

D-ans !a perspective de fond indiquée, le CGZZ a répondu à
une .double préoccupation exprimée aussi par les ihapitres
proünciaru : manifester que notre prière esi en même temps
profondément ecclésiole, répndant aux exigences du renouveau
liturgique promu par vatican II, et typiquement salésiennc, en
harmonie avec notre mission sffcifiqué dans I'Eglise.

a) La préoccupation d'une prière fermement ecclésiale
apparaît surtout dans trois insistances qui permettent de compren-
dre I'ample et complexc réalité incluse dans I'expression « priè-
re » : il s'agit d'accueillir I'action salvatrice de Dieu. en entrant en
colloque avec Lui.

En premier lieu, on souligne le rôle « initiateur » décisif de la
P.arolg de Dieu: la prière est certes un dialogue, mais un dialogue
dans lequel il faut laisser au personnage prinéipal, Dieu, le rcin de
prendre I'initiative. I-a « üe de prière ,r esi surtout écoute et
méditation. h prière elle-même est « réponse ,, adéquate à la
Parole entendue et comprise. Très opportunément, re chàpitre vII
insiste- sur cette dynamique d'écoutè et de réponse : s! réfèrent
explicitement la citation biblique initiale, les articles g5 (inütation
et réponse), 87 (Parole écoutée, aocueillie, mtritée pour la faire
fructifïer, amoncée),88 (Parole célébree),90 (parolé qui appelle
à la conversion), 91 (écoute et discernement).

Le chapitre souligne ensuite la ceüralité de l,Euclwristie:
célébration du mystère pascal, vue comme sommet et source
permanente de I'union avec le christ, de la communion fraternelle
et de I'engagement apostolique. Elle est préparée par l'écoute de
la Parole et se prolonge dans la Liturgie âesHeurà (const gg et
8e).

Enfin, le texte met en relief la dimension liturgique du temps
sgncttfié selon le triple ÿhme journalier (les Heuiæ), heMoma-
daire (le d_imanche), annuel (l'année liturgique) (Const g9). Et
n'æt pas absente I'indication du mouræment àe-remerciement et
de louange qui traverse toute la liturgie, tui donnant son ton le
plus caractéristique : citation biblique, art. 89 (louange au père),
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aft. ÿ2 (oie du Magnificat), art. 93 (gratitude au Père), art' 95

(rendre grâces en toute chose).' 
b) L;autre préoccupation caractéristique du texte constitution-

nel est celle de manifester le style salésicn de notre prière. Sous cet

aspect aussi on peut relever trois insistances principales'

un article entier est oonsacré à manifester les qualités

typiques de notre prière, sur la base de I'expérience de prière de

D-on Bosco lui-même (c.onst 86). Cette description ne veut pas

être exhaustive; en vérité, certains traits de notre style de prière

se trouvent dans d'autres articles des Constitutions, par oremple

dans ceux qui insistent sur les composantes sacramentelle et

mariale.
Mais deux autres aspects méritent une attention spéciale. I-a

prière salésienne, telle qu'elle apparaît dans le texte, e§t toute

iraversée par le sou.f1te apostolique du « da mihi animas » (on I'a
déjà noté à propor àe la « perspective globale » de ce chapitre).

Prêcisément-poür ce motif, la prière du salésien « adhère à la vie

et se prolonge-en elle » (c,onst 86), elle devient « liturgie de la üe »

(Const 95). Don Bosco, en effet, ne concevait pas de barrière

èntre la priere et la vie : il nous offre un magnifique exjmpl.e

d'apôtre qui üt << la grâce d'unité » (CGS 127), qui sait unir
I'aition la plus intense et I'intériorité la plus profonde, qui prie

Dieu avec un ooeur rempli des anxiétés des jeunes et travaille

parmi les jeunes avec un oæur passionné de la gloire de Dieu'

5. La structure du chaPitra

Nous sommes ainsi en me§ure de mieux comprendre la

structure du chapitre, formé de onze articles, qui peuvent facile-

ment se regrouper en quatre blocs :

l. Signification globale et caractéristique de notre pière : 
--

- tL p;e." est une réponse à I'initiative de Dieu z art' 85

- elle a un stfe salésien z an. 86
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2. Les éléments les plus décisifs de notre vie liturglque :
- I'écoute et I'accueil actif de la Parote z art. 87
- la célébration de I'Eucharistie et la dérrotion eucharistique :

art 88
- la sanctification liturgique du temps : art. 89

3. La " convenion penunente » et ses æpressions :
- la conversion quotidienne et le sacrement de la

Réconciliation: an. 90
- Ia conversion dans ses << moments de renonællement » :

ort. 91

4. Trois éléments particulien :
- Marie : comment nous la voyons et I'honorons:. arl 92
- La prière personnelle du salésien z art. 93
- I-a mémoire des salésiens défunts : art. 94

5. Conclusion : " la vîe comme prière » : art. 95

6. Hène Gonmunautalre et prlèrc personnelle.

Un dernier aspect mérite d'être mis en évidence avant
d'examiner chacun des articles.

Nous dwons reoonnaître que nous avons autant besoin de
prière personnelle que de prière oommunautaire. pour une raison
fondamentale et simple : dans I'Eglise et la Congrégation, chacun
de nous est, devant Dieu, une personne irremplaçable, un fils au
visage unique, et en même temps et toujours il est membre du
Peuple de Dieu et de la communauté salésienne. Dans I'Evangile,
Jésus a parlé de ces deux qpes de prière, et lui-même les a
pratiqués. Dans le concret, il y a une influence réciproque d'un
type de prière sur I'autre.

_ Certains se posent la question : << A laquelle de ces deux
formq de prière faut-il donner la priorité ? " Au niveau du
principe,la réponse est claire : la prière liturgique communautaire
est << le sommet auquel tend I'action de I'Eglise, et en même temps
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la source d'où découle toute sa vertu '.2 Mais d'autre part, il ne

peut y avoir de prière oommunautaire qui n'implique une prière

personnelle. concrètement, puisque la loi suprême de la.charité se

iéulir" dans la pleine conformité à la volonté de Dicu, lc salésien

répondra à Dièu qui I'appelle à prier avec la communauté ou

., àun, le secret ,, grâce à ia Règle ou grâce aux circonstances de

la vie et de I'aPostolat.
En lisant lè chapitre VII. nous pouvons observer quc le tcxte.

tout en situant toujours la prière dans la communauté, insiste

fréquemment sur la nécessité de I'engagemenl personnel de

chaàrn. Divers articles ont des contenus qui s'appliquent aux deux

aspects. et certains contiennent des références explicites à la prière

penonnelle : rencontres avec le christ au tabernacle (const 88),

àimanche cnrichissant pour.. le salésicn » (Const 89). engagcment

pénitcntiel de .. chacun » (const 90), récollection mensuelle et

ietraite annuelle << pour chaque salésien » (Const 91). dévotion

mariate par << une imitation plus personnelle " (Cons192); et tout

I'article'g5 est rédigé du point de vue de chaque salésien'

[,es constitutions unissent donc étroitement prière com-

munautaire et prière personnellc. Nous pouvons y trouver la

réponse à la piéoccupation exprimée Plr 19 
-Recteur 

Majeur :

.. tbrr.nt cxpliquer È manqu" d'intériorité ? J'cn suis venu à me

convaincre qrïil pro,,ri.nt d'un manque d'application soit à la
,prière personnellè', c'est-à-dire à la dimension contemplative qui

"ït 
à lu ru"ine de tout coeur retigieux. La prière personnelle a un

primat d'importance indispensable; elle est à la base d'une prière

èorrnunurtàire convaincüe et soignée ".3

2 scto
3 r,. vrceNo. cG22, RRM n" ?H
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ART. 85 LE DON DE LA PRIERE

La communauté exprime sous forme vislble le mystèrc de I'Eglise
qul ne naft pas de la volonté de I'homme, mais est le fruit de la pâque
du seigneur. De la même manièle, Dieu rassemble notre communauté
et Ia tient unie par son appel, sa parole et son amour.

Quand elle prie, la communauté satésienne répond à cet appel et
ravive la conscience de sa relation intime et vitale avec Dieu ei de sa
mission de salut, en faisant sienne |tinvocation de Don Bosco : << Da
mihi animas, caetera tolle ».

Dleu lui-même r€unit et tient unie la communauté.

Pour affirmer la caractère surnaturel de la communauté. le
texte en rappelle la signification ecclésiale, se reliant ainsi au
chapitre V sur la communauté.

Le chapitre commence par un article qui part de la perspec-
tive de la communauté, se proposant de <. situer , là prière
communautaire. Pourquoi la communauté doit-elle prier et que
fait-elle quand elle prie ? Il est de la plus grande importance de le
préciser dès la début, pour éviter la mentalité .. dévôtionnaliste ,,
et pour pouvoir reconnaître à la prière son caractère fondamental
et ütal.

La vérité qui est ici soulignée, c'est le fondemcnt surnaturel
de la communauté salésienne en tant que rassemblement de
religieux apôtres que Dieu consacre et envoie pour son service
(cf. Const 3). L€ premier paragraphe rappellé cette initiarive
diüne et se relie ainsi à I'affîrmation quiouwe les constitutions :
.. Nous croyons que notre Société est née. non d'un simple projet
des hommes, mais par I'initiative de Dieu ,, (Const l). Le sècond
paragraphe en tire la conséquence logique : prier, c'est remonter
consciemment à sa proprc Source, c'est donner la o réponse ,, dans
le .. dialogue avec le Seigneur ,.
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L'Eglise est un « my§tère ,, de .. communion » (l'art. 13 le

rappelait déjà) : elle rassemble fraternellement les croyants.. dans

t'unite du Pêre, du Fils et de I'Esprit Saint ,r.I donc en une unité
dont la source est divine et qui est donnéc aux hommes grâce au

mystère pascal du Christ : par sa mort << réconciliatrice " ct sa

résurrection, le Christ réalise I'Alliance et fait surgir I'Eglise

sauvée, en lui envoyant l'Esprit Sanctificateur.
La communauté est .. l'exprcssion visible ', dc ce mystère. car.

à I'exemple de la première communauté de Jérusalem. ellc fait

üwe ensemble, en Jésus. des croyants qui ont entendu la même

invitation particulière.2 La vérité fondamentale à accueillir dans

Ia foi, au-delà des faiblesses siévidentes de nos communautés. est

donc la suivante : ce n'est pas surtout la sympathie spontanée, ni

même le désir de travailler ensemble qui nous unisscnt, ou au

moins créent notre unité la plus prolbnde: cc n'est pas non plus

par notre seule initiative que nous nous engageons dans le travail

àpostolique. C'est Dieu Lui-même qui nous rossemble et nous tient

unis : avec la même invitation Dieu Père << nous appelle à vivre en

communauté, (Const 50), avec la même Parole qui dans le Fils

ne cesse de .. nous convoquer ,, ensemble (Const 87), avcc le
même Amour. I'Esprit Saint, qu'il répand dans nos coeurs.

C'est encore Lui, le Père. qui nous invite à travaillcr dans sa

vigne, et c'est le Fils ressuscité qui nous envoie son Esprit de

Pèntecôte pour que nous allions susciter des disciples : I'art- 55,

parlant du birecteur, disait .. qu'il représente le Christ qui unit les

siens dans le service du Père ".
Notre vie de prière est entièrement fondée sur ces com'ictions de

pi. Nous lisons àans les Actes du CGS : « Les moments de prière

oommune de notre'petite Eglise'sont l'expression de la grande

'communauté prianti qu'est lfglit" universelle ".3

I Lc,q
2 tr Concile Vatican It a situé la üe religieuse dans cette perspective : c|. LG, 4344,

PC, l.2.etsurlout l5.Cf.J.AUBRY. " lniercligieusedanssadimensionecclésiale »'daîs

n Théolo§e de la ie religicusc,,. LDC Torino 1980. p. 47-59

3 ct. ccs srs
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Il est beau de repenser à I'expression significative de notre
Père Don Bosco. qui rappelait que Ia prière etait te fondement de
son oratoire : .. J'ai donné à cette maison Ie nom d'oratoire. pour
indiquer bien clairement combien ra prière est la seute puissance
sur laquelle nous pouvons compter ,r.a

[,a communauté reconnaît lrinitiative de Dieu.

Evidemment. une communauté doit chercher à viwe son
<< mystère >). en permanence, dans les relations communautaires et
dans les tâches apostoliques. Mais elle a un besoin absolu d'en
prendre directement conscience. de I'exprimer visiblement, d'en
réactiver la puissance à ccrtains momentj et dans certains gestes :
c'est là le sens radical de sa prière explicite.

Quand une communauté salésienne se met en prière. elle
rejoint évidemment tous lcs objectifs d'une prière chrétienne, mais
elle fait davantage : elle se réaflïrme cllè-même comme com-
munauté spécifique au sein de I'Eglise, elle rctrouve son identité
profonde. elle se rcnd de nouveau capabre de vivre en vérité la
communion fraternelle et son service apostolique. une commu-
nauté qui ne prierait pas perdrait peu à peu son sens profond et
couperait ses propres racines, dans l'ouhli de son « intime et vitale
relation avec Dieu ,r.-t Il ne s'agit pas. évidemment. surtout de
quantité, mais de vérité et de qualité.

Ainsi, dans le « dialogue avec le Seigneur >», pâr lequel est
globalement définie notre prière, la partie qui nous revient est
précisée avec clarté : elle est toujours une << rèpons" , à Dieu qui
ne oesse jamais de nous prévenir par sa présence et son action. De
cette manière, la prière est en même temps un don (le « don de
Ia prière >>, cromme le dit le titre de I'articie) et ra réponse pleine
d'amour filial.

Percevoir cela est vraiment fondamental : à Ia tentation
possible de douter si le Dieu que nous invoquons nous entend et

4 uB lt, tto
s cr. cc§ 538-s3e
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nous écoute sérieuscment, notre floi réagit immécliatcment :

<< Comment pourrait ne pas nous cntcndrc Celui qui nous a

constitués. qui nous tient dans ses mains et nous cnvoie Le
servir ? ".

L'article se termine en rappelant I'aspect « apostolique " de

la prière : la communauté en prière .. ravive la conscicnce de sa

miision de salut ». C'est une communauté salésicnne qui prie :

jamais, même dans ses moments les plus contemplatifs. ne peut

âisparaître dc son horizon la vision dcs jeuncs à sauver ! Très

heureusement, on cite ici notre dcvise, et on nous rappellc que

cette det,ise esl en foit une prière. une << invocation ". par laquelle

nous reconnaissons la source divine de notre zèle " Tu, Domine,

do mihi animas ,r, o Donne-moi les ômes, Seigteur, otîn que ie
puisse te les rcdonner ». Prier, pour un salésien, c'est toujours pren-

àre une conscience renouveléc que nous sommes envoyés aux

jeunes par le seigneur Lui-même. L'article suivant développera

cette vérité.

O Père,
qu.i dans lo puissonce du Christ ressuscité,

as rassemblé nol,e communouté
et la tiens unie par ta Parole et por ton Amour,
rends vivante et efficace en nous
la conscience de notre lien ovec Toi,

et fois qu'à l'exemple de Don Bosco,

nous Te demandions chaque iour:
o Donne-moi les âmes, et prends tout le resle »,.

Par le Christ notre Setgneur.
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- Docile à I'Esprit sain! Don Bosco a vécu I'expérrence d'une prrère
humblg conliante et apostoriqug qui unrssait spontanément Poàison
et la vie.

, Nous apprenons «Ie rui à reconnaitre laction tle ra gr{ce dans ra vie
des jeunes : nous prions pour eux alin que le dessein du père s,accom-
plisse en chacun d'eux, et nous prions av,c eux pour témoigner de notrc
foi et partager la même espérance de salut.

l,a prière salésienne est joyeuse et cÉativg simpre et profonde; eile
s'ouvrr à la participation communautaire, adhère à ia vie ôt se protonge
en elle.

. Du fait qu'elle est la prière d'apôtres voués au bien des
jeunes, notre prière tire deJ caractérisiiques typiquement << saré-
slennes >>.

I-e, chapitre II sur I'esprit salésien contenait déjà la description
d'un élément important de la « piété , salésienne : la continïelle
.. union avec Dieu >» ou « esprit de prière ,, aussi dans l.action.
lspTt qui sera repris à la mncrusion de ce chapitre. Ici, I'art. g6
dessine le style gtobat de notre prière expriciie, avec res trois
articulations suivantes :

- Don Bosco est notre modèle.
- les jeunes sont présents dans notre prière;
- de ce double fait dérivent les traits iypiques

de notre prière.

ART. E6 I,A PRIERE SALESIENNE

Don Bosco, modèle de prièrc pour nous.

« Nou.s opprenons de lui... ». Habituellemcnt, Don Bosco nous
est présenté comme modèle d'action, moins souvent comme
modèle de prière; il est donc significatif et important que le texte
nous renvoie à son " expérience ,, de prôtre et de saini éducateur
qui priait plus qu'il n'apparaissait eitérieurement : c'est cette
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réalité qui a inspiré le petit livre d'or de Don ceria' « Don Bosco

avec Dieu ,.
Læs témoignages sur l'csprit de prière de Don Bosco sont

nombreux. On peùt dire - a déclaré Don Barberis - .. qu'il priait

toujours; je I'ai vu, pourrais-je dire, dcs centaincs de fois monter

et descendre I'escilier toujours en prière. Il priait aussi en

marchant dans les rues. Durant ses voyagcs, quand il ne corrigeait

pas dcs éprcuves, je le voyais toujours en prière »'r Et Don Rua

àjoute , ..'T.èr soivent, jel'ai surpris recueilli dans la prière, dans

ces brefs moments où. àyant besoin de se reposer. il se trouvait

dans la solitucte ,'.2

Il considérait la prière comme le partage volontaire, de la part

de Dieu, de sa touté puissance avec la faiblesse humainc, et il lui

donnait la priorité absolue : <. La prière, voilà la premièrc chose ,'.

.< On ne oommenoe bien, disait-il' qu'avec le ciel ''
La prière était pour lui .. I'oeuvre des oeuwes ,, car la prière

« obtient tout et triomphe de tout ». Elle est ce qu'est << l'eau

pour le poisson, l'air pour I'oiseau, la source pour le cerf' la

èhul.u. pour le corps >>. .. La prière fait violence sur le coeur de

6i"";;t'" Malheui à qui néglige la prière ", répétait-il'a " La

prière est la seule prisrance s,ir iaqucllè nous dcvons compter "'s
Avec une absolue vérité, Don Ceria a pu écrire : t' Chez Don

Bosco I'esprit de prière était ce qu'est I'esprit guerrier chez un bon

capitaine, ou I'eiprit d'observation chez un scientifique ou un

u.ii*t" : une dispôsition habituelle de l'âme, s'actualisant avec

tacilité, constancè et plaisir visible 
"-6

Nous analperons dans le second et le troisième paragraphe les

traits de la prière qui découlent de I'expérience de Don Bosco.

t D. BARBE,RIS, Surunaium §uper rirutibus, Union avec Dieu'

2 us rv, qss

t c:. MB III, 354 t Xll. 626 i xv, 492. Voir égatement. pour cÊrre synthèse sur

f imporrance altribuée par Don Bosco à la prière, P' BROC^RDO' Don Bosco profonda'

meile uomo, profondatncnte sonto, LAS Roma 1985' p' 91)

a ua rx, tgo
s ,vtB ttl, tto
6 B. cBRtÀ Don Bosco con Dio, p. 105-106
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Pour l'instant. notons seulcment le fait : nous trouverons le juste
style de notre prière en rcgordont longtement n,ote Fondoteu.r. Ce
style. en effet, fait partie du .. charisme >> que nous recevons en
précicux héritage. Si nous aussi nous sommcs docilcs à I'Esprit,
notre prière non sculcment sera traversée par le souffle du .. Da
mihi animas », comme disait la conclusi«rn de I'article précédent,
mais elle trouvera également les formes cxtérieures quis'harmoni-
sent avcc notre ministère auprès dcs jeunes.

Présence des jeunes dans notrc prière.

Comment priait Don Bosco ? Si l'on veut exprimer de façon
synthétiquc Ia façon de prier de Don Bosco, on peut dire qu'clle
était celle de .. l'l'166111e de Dieu ,, qui n'avait pas d'autre hut que
le salut des jeunes : même dans la prière il vivait « I'expérience
spirituelle et éducative ,, du Système préventif. comme l'affïrment
les art. 2O et 21.

De ce fait. les Constitutions déduisent que la pière du. salésien
est celle d'un opôtre el éducoteur qui a donné sa vic au Seigneur en
s'engageant avcc Lui dans le salut dc la jcunessc. Commc en Don
Bosco, chez Ie salésien la prière précède, occompogne et suit
l'action oomme un facteur nécessaire et auquel on ne peut
renoncer. Elle lo précède, parce que c'est dans la prière que
I'apôtre pense l'action en Dicu et selon Dieu, et qu'il la finalise à
sa volonté et à sa gloire. Elle l'accompagna, commc référcnce
constante au Seigneur, comme demande de grâce, comme
imploration de son aide. spécialement au moment de la fatigue et
de l'épreuve. .. Ne perdons pas courage dans les dangers et les
difflcultés, exhorte Don Bosco; prions avcc confïance et Dieu nous
donnera son aide ,r. Elle lo suit, comme action dc grâce : .. Comme
il est bon le Seigneur ! ». « pisu réalise ses ocuvrcs avec magnifî-
CenCe ,r.7

Dans cette prièrc, marquée par I'expériencc éducative et
apostolique, les jeunes sont donc présents : le texte dc la Règle

7 cf. P. BROCARDO. o.c., p. lfi)-lol
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veut justement mettre en évidcnce lcs divers mode,s de cette

présence des jcunes.
En premier lieu, il s'agit d'unc ptésence spiituelle ; « nous

prions pour eux rr. Les jeuncs envahissent notrc prièrc et nos

lntentions : nous prions pour leur bonheur terrestre ct éternel,

pour qu'ils soient ouverts à l'acti«rn mystérieusc dc la grâce, pour

qre nô. efforts portcnt du fruit, cn un mot << afin quc le dessein

du Père s'accomplisse en chacun d'cux ». Cctte dernière expres-

sion nous avcrtii de ne pas pricr seulcmcnt pour << les jeunes "
pris globalement, ou pour << notre groupe ,', mais vraiment pour

ôhu".,n. De temps en temps. le salésicn entre dans la chapclle.

tenant en main la liste de tous les élèves de son école ou de son

oratoire. et il tait détiler devant le Scigncur ou devant la Viergc
Marie chacun de leurs noms, chacun dc leurs visages : il prie non

seulement pour eux, mais en leur nom. C'est une prière durant

laquelle il ne s'ennuie ccrtaincment pas !

Mais laprdsence physiqLre des jeuncs n'est pas exclue : « Nous

prions ovec eux», appliquant le principe de la vie æmmunc

éducative et du stylc de famille. Que dc conséquenccs pour notre

prière ! Au moins les deux suivantes. Nous ne pouvons accepter

un style de prière trop haut, trop intellectuel et sévère : il doit être

.. à là mes.rie des jeunes ". Si les jeunes ont de la peine à entrcr

dans notre prière et ne la trouvent ni révélatrice ni attrayante. cela

veut dire qu'elle est peu salésienne et a besoin de .< se rajeunir ".
Nous et eux avec nous, nous dcvons arriver à « partager » en

vérité « la même espérance de salut ».

Autre conséquence : .. Nous prions avec eux pour témoigrter

de norre foi ". Parmi les tâches qui sont les nôtres, il y a celle

d'éduquei les jeunes à la prière : ce serait le comble si dcs

éducaieurs de ia prière n'étaient pas les prcmiers à prier et à

savoir prier .. en esprit et en vérité " ! Durant une retraite. un

groupe de jeunes s'adressa au prédicateur : (< Père, vous nous avez

farÉ bnguement et bien de la prière. Maintcnant nous voudrions

qr"..n quelques minutes, vous nous disiez comment vous priez "'
La prière o[ un" de ces choses qui s'cnseigncnt un peu par des

paràles et beaucoup au moyen d'une " initiation " : " Nous

ôheminons avec les jcunes... nous initions lcs jeunes à la participa-
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tion liturgique... nous célébrons avec eux... ,r, disent les art. 34 et
36. Notre prièrc dewait pouvoir être aussi une .. école pratique de
prière ».

Iæ style salésien de la prièrc.

En parlant de Don Bosco, on a brièvcmcnt esquissé sa fîgure
de priant et on a indiqué I'importance qu'il attribuait à la prière
pour I'accomplissemcnt de sa mission. Mais les C-onstitutions
veulent aussi énumérer quelques-unes des caractéristiques
principales de sa prière ct de celle du salésien : une prière
authentique et complète dans sa substancc, linéaire et simple dans
sa forme. populaire dans ses contenus, joyeuse et fcstive dans son
expression; une prière à la portée de tous, des enflants et des
humbles en particulier; une prière, enfin, intrinsèquement
ordonnée à I'action.

Unissant ensemble Ie premier paragraphe sur la « prière de
Don Bosco » et le troisième sur la « prière salésienne >>, on peut
énumérer au moins dix traits de ce qu'on peut appcler le « style
salésien de la prière ». Contentons-nous de prendre icien considé-
ration les trois suivants : simplicité, vivacité, vérité, trois qualités
d'un style jeune et populaire.
- Simplicité. Laprière salésienne est dite .. simple, humble,

confiante ,, : simple dans I'inspiration évangélique, dans la quantité
et dans la forme extérieure. [.e salésien " fait l'expérience de la
paternité de Dieu >>, << pric en un dialogue simple et cordial... avec
le Père qu'ilsent tout proche » (Const l2).llévite les prières trop
longues et fatigantes, qui risquent d'ennuyer (certes, celui quiveut
prier davantage pcut le faire). II est étranger aux formules
recherchécs, aux ritcs compliqués, aux démonstrations trop extério-
risées ou émotives, à tout ce qui pourrait réserver pratiquement la
prière à une élite.
- Wvocité. Simple, pour Don Bosco cela ne veut ccpendant pas

dire passive. La prière salésicnne cst aussidite " joyeuse, créative,
ouverte à la participation communautaire ,. [,c salésien .. répand
cette joie et sait éduquer au bonhcur de la vic chrétienne et au
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sens de la fête »> : << Servons le Scigneur dans une sainte allégres-

se , (const 17). Don Bosco a toujours voulu des liturgies bellcs.

<< savoureuses >), avec chant et musique. en une variété équilibrée

qui tienne éveillée l'attention du coeurs. renouvelle la joie

ihtérieure, fasse expérimenter combien il est beau d'être avec

Dieu-
- Vértté. Prière simple et joyeuse pour Don Bosco ne veut

jamais dire non plus prière superficielle. La prière salésienne vcut

êt." .. profonde ,r, c'èst-à-dire qu'clle unit spontanémcnt I'oraison

et la vie, ,. elle adhère à la vie et se prolongc en elle ». Elle part

d'un coeur sincère, animé par la « piété ». fuit le conformisme et

le formalisme, veut des paroles authentiques. des gcstes dignes. des

célébrations qui ont une incidence sur la vie pour la transformer

peu à peu en " liturgie » et en culte spirituel-
si nous voulons synthétiser le contenu de cet article, nous

pouvons reprendre le texte de saint Paul cité au début du

èhapitre : .. 
-Chantez 

à Dieu de tout votre coeur et avec reconnais-

s"nô", des psaumes. des hymnes et des chants inspirés... Faites tout

au nom du Seigneur Jésus " (Col 3' 16-17).

En préseniant le « style de prière " du salésien, le CGS

indiquaii parmi ses caractéristiques non seulemcnt la .< prière

simpie et vitale ,r, mais aussi .. I'ouverture au monde sacramentel

et ia confiance spéciale en Marie rr.8 ks articles qui suivent

(cf. const 8s, 90, 92) traiteront de manière spécifiquc de ces

éléments.

Seipyeur Jésus,

Toi qui as enseigrté à tes disciltles à prier,

enseigyte-nous aussi à Prier
comme prioit Don Bosco :
ot'ec lo simpticité et la conftonce des enfants,

ovec lo joie et la créotit'ité des ieunes,
ovec le zèle ardent des oPôtes.

8 cr. ccs, 103-ro5
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Aide-nous à p.olonger lo prièrc
dons toute notte vie,
pour coopérer à ton dessein de g.âce sur les jeunes
el contribuer à leur solut,
unis à Toi,
qu.i t'is et règnes dons les siècles des siècles.
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PO,4
PC,6

I cf.
2 cr.
3 cr.

ART.87 COMMUNAUTE A L'ECOUTE DE LA PA.

ROLE

I_e peuple de Dieu est rassemblé d'abord par la Parole du Dieu

vivant.l
La Parolg écoutee avec fol, est pour nous sounce de vie splrituelle,

allment pour la prière, lumière ;rcur connaltre la volonté de Dieu dans

les événement et force pour vivre notre vocation dans la lidélité.

Âyant en main chaque jour la Sainte f,criturcr2 comme Marie nous

accueillons la parole ei la meditons dans notre coeuÉ pour la falre

fructitier et I'annoncer avec zèle.

Lc 2. 19.51

[æs articles 87, 88 et 89 forment un petit bloc où sont

indiquées les trois formes majeures de la vie liturgique et de prière

de la communauté et de chaque salésien : l'écoutc de la Parole, la

célébration de I'Eucharistie, la sanctification du temps avec I'O[fice

divin durant I'année liturgique.
La première attitudeae la communauté priante n'est pas celle

de parlêr : comme pour chaque croyanq elle est avant tour celle

de ie taire pour êcouter. En effet. le .. Dieu vivant " qui a

rassemblé cette communauté et la tient unie, ne cesse de parler :

l'écouter humblement est la façon la plus signifÏcative de reconnaî-

tre le primat de son initiative.
un paragraphe explique quels sont les bienfaits de la Parole

écoutéehanr lu-foi. Un autre paragraphe spécifÏe les réactions de

la communauté à cet égard. Notons de suite que cela s'applique

aussi bien à chaque salésien.
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Ce qu'apporte la Parole de Dieu.

[,e premier et le second paragraphc de I'article rappellcnt
brièvcment lc rôle fondamental de la Parole de Dieu dans chaque
communauté chrétienne,. et à plus forte raison dans chaque
communauté apostolique,l dont les membres professent d'obéir à
la Parole et ont la mission d'éduquer les autrcs à I'accueillir dans
la [oi. L'article s'inspire largemcnt des textcs conciliaires

La Parole de Dieu n'est pas une simplc expression littéraire,
ni une parole ., vide >>. C'est Dieu luïmême en train de nous porler.
On comprend alors pourquoi et comhien cllc cst efficace : elle est
avant tout unc force qui rassemble. parce quc Dicu s'adresse aux
hommes en prcmier lieu pour les .< convoquer >> et susciter en eux
tous une mêmc réponse. Læ texte du décret « Presbyterorum
Ordinis », cité par I'article. insiste sur ce fait : les prêtres ont pour
première tâche d'annoncer la Bonne Nouvelle.. afîn qu'ils puissent
faire naître et grandir le peuple de Dieu. C'est en effet grâce à la
parole de salut que la foi s'éveillc dans le coeur ... et c'est la foi
qui donne naissance et croissance à la communauté des
croyants ,r2

Dans cette << communauté croyants ,r. la Parole opère une
série de bienfaits quc la Constitution conciliaire " Dei Verbum ,
décrit ainsi : .. La force et la puissance que recèle Ia Parole de
Dieu sont si grandes qu'elle constitue..- pour les enfants de I'Eglise
la force de leur foi. la nourriture de leur âme. Ia source pure et
permanente de leur üe spirituelle ".3 Et plus loin : .. La prière
doit aller de pair avec la lecture de la Saintc Ecriture. pour que
puisse s'établir le dialogue entre Dieu et I'hommc ,r.4 ,, Force,
oliment, source de vie »r ce sont toutes des expressions que notre
texte a reprises.

I Por. éclairer ce point. lire dans les Actes du CGS le n' -540; puis de larges extraits du
documenl III « F.vangélisation et catéchèse ". spécialement les n" 283-288 et 339-30
2 Po.4
3 Dv,zt
4 DVL5
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On peut attribuer une valeur de synthèse à I'expression que

I'article souligne d'abord : la Parole est, globalemcnt. .< source de

vie spirituetle ,. Sous cet aspect, ellc manifeste sa fécondité cn

trois dircctions : elle suscite la réponsc de la prièrc. elle fait
connaître la volonté du Père, elle aidc à la réaliscr concrètcment.

La communauté salésienne donc, pour pouvoir prier en vérité'
pour savoir ce qu'elle doit faire. pour apportcr au Royaume de

Dieu sa propre contribution. doit se mettre à l'écoute. C'est

précisément ce que dit le dernier paragraphe, qui place la

communauté face à la Parole.

La communauté face à la Parole.

A travers tous les événement salüfiques. Dieu parle de son

dessein de salut centré sur Jésus Christ. Mais la Parole est

substantiellement annoncée par écrit dans la Saintc Ecriture :s

c'est pourquoi ta communauté est spécialcment renvoyée à celle-ci.

selon l'appel explicite de « Perfectae caritatis » et de " Dei
Verbum ».6 << l1'si7 en moin chaque jour la Sainte Eciture "
signifïe, selon le contexte, la lire (ou en écouter la lecture) et la
méditer. L'expression o Chaque iour o exprime clairement qu'il ne

s'agit pas d'une tecture occasionnellc : la Bible est la nourriture de

tous les jours ! Il s'agit d'apprendre. surtout de I'Evangile, << notre
science la plus éminente qui est de connaître Jésus Christ »

(cf. C-onst 44). C'est une science aux profondeurs infinies !

Le texte conciliaire suggère les attitudes que le confrère et la
communauté doivent avoir üs-à-vis de la Parole de Dieu. Ils
doivent :

l'écouter avec humilité dans lcs moments et selon les modes

opportuns;

s ct. ov s-to
6 cf. PC,6 z DV 25
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I'accueillit' dans son ooeur avec docilité, comme critère
suprême, et donc se laisser juger par elle : c'est cela I'acte de
foi,7 dont Marie est le modèle paitait:
la garder dans la vie, où elle portc son fruit;
l'onnoncer dans I'apostolat avec ardeur.

Ce sont des engagements raclicaux pour une communauté
salésienne et pour chacun de ses membrqs : la Parole doit toucher
nos oreilles (l'écouter), dcscendre dans notre cocur (l'accueillir),
passer dans nos mains (la pratiquer). sortir de notre bouche (la
proclamer). Ceci soulève quatre sérics d'exigences : le devoir de
nous éduquer au silence. de reconnaître notre radicale pauvreté,
de témoigner de la Parole et de nous engager à Ia répandre avec
zèle. Mais peut-être soulèvc-t-on ici surtout un problème immédia-
tement pratique : les mcmbres de la communauté doivent respec-
ter I'accord communautaire sur lcs moments et les modalités
concrètes pour l'écoute en commun de la Parole de Dieu.

Pour Ie salésien personnellement, cet article se rclie fort bien
à I'art. 93 qui parle de la " prière personnelle >>, entendue comme
méditation intimc de la Parole de Dieu.

l-e CGS conclut : la Parole de Dieu << interroge donc concrè-
temcnt notre communauté et chacun de nous en personne sur l'hic
et nunc de notre existence : c'est une Parole \ivante et efÏîcace'
(Hê 4,12), "toujours opérante' (DV, 8), nous ohligeant à donner
une réponse qui s'inscrit dans le vif de notre vie personnelle et
communautaire ,r.8 L,es Constitutions nous ont opportunément
indiqué que les moments les plus forts de notre vie com-
munautaire, ceux de la recherche et de I'accomplissement de la
volonté de Dieu, sont scandés pour nous par Ia Parole de Dieu
(cf. Const 66).

7 ct. ov, s
8 ccs sao
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Donne-nous, ô Père, Pleine docilité
dons l'écoute de to Parole.

Qu'elle soit pour nous source el olimen't de vie,

lumière pour nofie roule el force de fidélité'
alin qu;en la méditant chaque iour ovec Moie,
nou.s puissions lo foire fructitier en nous

et l'annoncer ovec eflicacité à nos frères.
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ART. 88 COMMUNAUTE UNIFIEE PAR L'EUCHARIS.
TIE

L'écoute de Ia Parole trouve son lieu privilegié dans ra cérébration
de I'Eucharistie. celle-ci est I'acte central et quotidien de chaque
communauté salésienng vécu comme une fête en une liturgie vivante.

La communauté y célèbrc le mystère pascal et, communiant au
Corps immolé du Christ, elle le rcçoit pour se construire en Lui comme
communion fraternelle et pour renouveter son engagement apostolique.

La concélébration met en rclief les richesses de ce mystère; elle
exprime la triple unité du sacrilicg du sacerdoce et de la communautÇ
dont les membres sont tous au service de ta même mission.

[.a présence de I'Eucharistie dans nos maisons est pour nous, fils
de Don Bosco, motif de rencontrrs ficquentes avec le Christ. En Lui,
nous puisons dynamisme et constance dans notre action pour les jeunes.

Dans I'Eglise, la Parole culmine toujours dans le Sacrement :

ce qui est annoncé par la Parolc est réalisé mSntérieusement dans
le Sacrement. C'est pourquoi, très logiquement, I'article sur la
Parole débouche sur celui de I'Eucharistic, quiest en même temps
« le lieu priülégié ,, de la Parole et sa vivante actualisation.

L'article, qui compte quatre paragraphes, traite de deux
thèmes reliés entre eux : la cclébration cucharistique communau-
taire (paragraphes l, 2, 3) et la préscnce cucharistique, qui tait
surgir la dévotion eucharistique personnclle (paragraphe 4).

Traitant du premier thème, le texte expose à la tois la signi-
fication de l'Eucharistie pour la communauté et la participation
active de la communauté célébrante. Réfléchissons de façon
distincte sur oes divers aspects.

Il est utile d'avoir présent à I'csprit ce que Don Bosco nous a
transmis et le rôle essentiel que I'Eucharistie a eu dans sa vie. On
a déjà parlé, en présentant notre mission et notre méthode
éducative, de la place ccntrale dc l'Eucharistie dans la pensée de
Don Bosm (cf. Const 36): on peut bien dire quc l'Eucharistie est
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une des colonnes sur lesquelles est construit tout l'édifice de la

sainteté de notre Fondateur ct de scs fils.

De nombreuses pages des ,. Memoric Biografiche » témoi-

gnent de l'amour passionné de Don Bosco pour Jésus-Eucharistie.

I Souvent, écrit sôn hiographc. quand dans son scrmon il décrivait

I'excès d'amour de Jésui pour les hommcs. Don Bosco pleurait et

faisait pleurcr les autres dc sainte émoti«rn. Mêmc en récréation.

quand ll lui arrivait dc parler de la Sainte Eucharistie, son visage

iirradiait d'une sainte ardeur et il disait souvent aux jeuncs : Mes

chers amis. voulons-nous être joyeux ct contents ? Aimons de tout

notre coeur Jésus au Saint Sacremcnt ".1
Tout en reconnaissant que la doctrinc eucharistique de Don

Bosco n'a pas I'ampleur doctrinale de vatican tt (elle dépend

éüdemmeni O" to théologie du tcmps), nous pouvons saisir

combien l'Eucharistie a été pour lui une réalité vivante, la

présence actuelle et vivante du Christ ressuscité sous le signc du

pain : la table eucharistique et lc tabernacle sont les lieux où l'on

peut avoir avec Lui, aujourd'hui même, une rencontre récllc et

vitale. Grâce à la communion, Don Bosco vit l'amitié concrète.

tendre et forte avec le christ. et il désire le même amour chez ses

jeunes : .. Oh ! si je pouvais mcttre en vous ce grand amour pour

Marie et pour Jéius au Saint Sacrcment, oomme je serais heu-

reux ! ... Jè serais disposé, pour obtenir ce résultat, à rampcr avec

la langue d'ici jusqu'à SuPerga ,.-
,{u." 

"" 
tupp"i, bien que-rapidc, à notre Fondateur, nous voilà

en mesure de mieux comprendre le texte de la Règle'

Lraction du christ sur Ia communauté dans I'Eucharistie.

La célébration eucharistique est appelée par le concile

<< source et sommet de toute i'évangélisation.... le centre de la

I MB rv. qst

2 MS Vll.6B0. Sur la doctrine eucharistique de Don Bosco. on peut voir J. AUBRY'

L'Eucharistie daru la praris salésiennc, dans Rénot'o noÛe ûc salésionc, LDC Torino 1981.

vol. I, p. 176 ss.
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communauté des fidèles ,r. ,. le ccntre et lc sommet de toute la vie
de la communauté chrétiennc ,r.3 .. Aucune communauté chré-
tiennc ne pcut se construire sans trouver sa racinc et son centre
dans la célébration de l'Eucharistie : c'cst donc par elle que doit
commencer toute éducation qui entreprend de former I'esprit
gommunautaire ,r.4

A plus forte raison. oes expressions vigoureuses s'appliquent
à une communauté de religieux apôtres. De I'Eucharistie. la com-
munauté salésienne reçoit deux bienfaits fondamentaux : elle est
reconstruite en Jésus Christ comme communion fraternelle. et elle
trouve en Lui I'élan d'un engagement apostolique renouvelé. Deux
phrases brèves. mais très denses, en donnent I'explication.

Avec I'Eucharistie, la communauté quotidiennement « célèbre
le mystère poscol ,, ce mystère dont on a rappelé à I'art. 85 qu'il a
fait surgir I'Eglise elle-même : la mort du Christ a détruit toute
diüsion. sa vie nouvelle dans I'Esprit est le principe de I'unité
profonde des sauvés. En célébrant I'Eucharistie, la mmmunauté
salésienne célèbre en toute vérité I'acte d'amour qui a été ct reste
la source de son unité.

En plus, elle " communie au Corps du Christ immolé » : s'unir
au Corps eucharistique du Christ c'est aussi s'insérer dans son
C-orps m)6tique, selon la grande doctrine de saint Paul;'s la
communion au Christ est communion entre nous en Lui. Le
caractère concret du sacrement fait briller en toutc sa splendeur
I'affirmation de I'art. 85 : c'est Dieu qui << tient unie notre
communauté >>, et c'est le Corps de son Fils qui la reconstruit
continuellement, dans Ia mesure certes de la foi des participants,
stimulée à la charité fraternelle.

t Cl. PO,5 ; CD, 30. [a Constitulion Saoosancîwn Coneiliwn applique ces expressions
à la liturgie elle-même. donl le coeur est l'Eucharistie : « [: liturgie esl le rcmmet auquel
tend l'action de l'Eglise et en même temps la source d'où découle toute sa vertu " (SC. l0).
comme le rappelle également l'art. 36 des Constitutions.
4 Po,o
5 o Læ pain que nous partaBeons n'est-il pas communion au Corps du Christ ? Puisqu'il
nÿa qu'un seul pain, nous lous nous ne formons qu'un seul corps » (I Co 10, 16-17).
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Se référant à cette réalité, le CGS commente : " L'Eucharistie

est I'instrument par excellence de la construction permanente de

la communauté : "signe et cause" de I'unité, tout à la fois ferment

et exigence d'unité, signe de cette unité qui est le but de notre vie.

Mais ille ne I'est que dans la mesure où nous vivons déjà la
communion entre nous et où nous nous engageons à la vivre

davantage : le signe alors est aussi cause d'unité ".6

Dans la celébration de I'Eucharistie, la communauté salésienne

s'ouvre aussi avec yigueur aux horizons opostoliques et nourrit,
outre la charité fraternelle, également sa charité pastorale.

« L'Eucharistie. écrit encore le CGS, est aussi le point de départ

et le point d'arrivée de tout le travailapostolique de la communau-

té ,.7 En celébrant le mptère pascal, elle prend dans ses propres

mains I'existence concrète des jeunes et des fTdèles pour la
transfigurer dans l'offrande du Christ à la gloire du Père. Et en

communiant au Corps du Christ, les membres prennent avec eux

le Bon Pasteur qui a donné sa üe pour ses brebis. et ils se

préparent à .. s'immoler ,' pour le bien des jeunes, en devenant

èuf aussi pain qui sauve et qui fait viwe.8

I"a participation active de la communauté à I'Eucharistie.

Mais ces fruits merveilleux sont mesurés par la foi vive des

« élébrants ". Déjà au premier paragraphe est lancé un appel à

cette [oi. là où I'on parle de I'Eucharistie comme d'un « oct€

quotidien... r'écu comme une fête.,r. N'y a-t-il pas contradiction dans

les termes ? Devenue quotidienne, une fête peut-elle encore restcr

telle ? On veut dire icique I'Eucharistie doit être élébrée comme

le moment festif de chaque journée, dans la conüction de sa

valeur .< extraordinaire ». Il faut donc une préparation intime, un

6 ccs, sql
7 ccs, sqz
8 .. En se nourrissanl au Corps du Christ. les Pretres participent du fond d'eux-mêmes à

la charilé de Celui qui se donne aux chrétiens en nourriture » (Po, 13)'
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ooeur attentif et aimant. II faut aussi, à I'extérieur, un certain style
de élébration qui aidc et qui stimule la foi : « une liturgie vivonte »»

est une liturgie qui échappe à la routine. qui chaque jour trouve
un espace de liberté créatrice, tout en restant fîdèle aux rites de
l'Eglise, qui permette à chacun de participer activement. L'espace
donné à I'action de grâce intense pour le don reçu est un signe
d'amour et le début de ce contact constant avec lc Christ, qui se
prolongera tout au long de la journée.

Dans Ia communauté, famille réunie autour de I'Eucharistie,
la concélébrotion, queles Constitutions recommandent. assume une
signification particulière : elle est une occasion de ,. liturgie
vivante >>, directement liée à I'aspcct communautaire du mptère
eucharistique. La concélébration, en effet, met en évidence une
triple unité : l'unité du socrifice : en effet. les messcs célébrées par
divers prêtres ne sont pas autre chose que l'unique sacrifïce du
Christ (seul le rite sacramentel est multiplié); l'unité du socerdoce :
les différents prêtres ne sont que des signes efficaces de I'unique
souverain Prêtre qui offre son sacrifice (c'est sculcment leur
oeuvre sacramentelle de réactualisation qui est multipliée); l'unité
de la communauté, rassemblée autour d'un unique autel pour une
célébration unique, où chacun réalise le rôle sacerdotal (ministériel
ou commun) qui lui revient.

On peut cependant concevoir cette communauté à deux
niveaux : la communauté salésienne seule. dont les membres se
réengagent tous pour la même tâche et, mieux encore. la commu-
nauté élargie. ouverte aux jeunes et aux fidèles : autour de I'autel
apparaît alors la communauté salésienne unifïée pour le service
d'un groupe de croyants et au sein d'une communauté ecclésiale
plus large.

l,a présence eucharistique et la dévotion qu'elle suscite.

[-e dernier paragraphe touche un aspect particulièrement
personnel et non plus explicitement liturgique. Il s'agit de la
« présence eucharistique dons nos moisons )) et de la dévotion

T.2 -29
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qu'elle suscite. chez nous. .. fÏls de Don Bosco ," la chapelle avec

lè tabernacle est le coeur vivant de la maison et de la communau-

té. L,es << rencontres fréquentes >> avec le christ font allusion à ce

que la tradition salésienne appelle la « visite à Jésus au Saint

§acrement >r. Nous savons combien Don Bosco y tenait et la

recommandait tant aux salésiens qu'aux jeunes. [æ Concile la

recommande explicitement aux prêtrcs : « Ils doivcnt avoir à coeur

de converse. 
"hoqu. 

jour avec le Seigneur en allant le visitcr au

tabernacle et en pratiquant le cultc personncl dc la sainte Eucha-

ristie ».e

Il est bon de rappeler la signification de ce culte, parfaitement

exprimée dans l'Initiuction .. Eucaristicum mysterium ,>.''.Avant

tout, il reste en étroite dépendance de la celébration eucharisti-

que : << cette présence dérive du sacrifîce et tend à la communion.

sàcramentelle et spirituelle en même temps », c'est-à-dire que le

Christ dans le Saint Sacrement est toujours le Christ Victime et

Nourriture. D'autre part. ce culte a une orientation différente : la

messe est action lituigique du Christ et de I'assemblée. offerte au

Pèret le culte eucharistique s'adresse au Christ sacramentel. dans

des formes souvent privêes. Son fruit esscntiel cst dc stimuler la

foi et I'amour envers le Christ Rédempteur. L'article des Constitu-

tions dit justement z « En Lui, nous puisons dynamisme el cons-

tance dons note action ouprès des ieunes ''
Don Bosco nous répète : .. Allons souvent visiter Jésus dans

les églises, où jour et nuit Il nous attend"' Les amis du monde

trouvËnt tant de joie entre eux qu'ils perdent parfois des journées

entières à être ensemble. Pourquoi ne trouverions-nous pas une

heure dans la journée pour nous entretenir avec le meilleur des

amis ? Oh ! comme "il" 
est douce la compagnie du Seigneur

Jésus !... Qui pourrait exprimer la plénitude de joie qu'éprouva

saint Jean à la dernière Gne, alors qu'en compagnie de Jésus. et

même tout près de Lui, il peut reposer sa tête sur sa poitrine.

comme I'enfant sur le sein de sa mère ? C'est une joie toute

9 Po, tB
lo Eucmisticum mwterium,25 mai 1967. n' 50
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semblable à celle-là que I'on éprouve à tenir compagnie à Jésus
dans le Saint Sacrement ,r.ll

O Pèrc, qui dans l'Euchoristie,
nous fots revitre le mystèrc poscol de ton Fils,
dons lo communion à son Corps et à son Song,
por lo force de ce socremenl d'omour,
ressoude notre unité fratemelle
et rlvh,e notre dfu'ouement apostolique.

Fois que nous célébions l'Euchoristie
comme une o fête quotidienne rr,

et que, dans la rencontre fréquente ovec le Seigneur Jésus,
nous puisions dynomisme
pour notre mission pormi les jeunes
et conslonce pour lo mener à bien.
Par le Christ notre Seigyteur.

ll J. BOSCO. « Notr giomi corsacrari all'augtsra Madrc dcl Soh,arorc sono il titolo di
Moia Ausiliatice », 1870. in OE XXII, p. 330-331
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t a lituryie des heurcs étend aux différents moments de la journee

la grâce du mystère eucharistique.l
Ia communautÇ unie au Christ et à I'Eglise, adresse au Père

louange et supplication, nourrit son union avec Luiz et reste attentive

à sa divine volonté. Iæs obligations assumées par les clercs du fait de

I'ordination3 restant sauves, la communauté célèbre les laudes comme

prière du matin et les vêpres comme prière du soir, avec la dignité et la
ferreur que Don Bosco recommandait.

Iæ dimanche est le jour de la joie pascale. Vécu dans le travail
apostoliqug la piété et la joie, il raffermit la conliance et I'optimisme du

salésien.
Au long de I'année liturgiqug la commémoration des mystères du

Seigneur fait de notre vie un tômps de salut dans I'espérance.4

ART. 89 LE MYSTERE DU CHRIST DANS LE TEMPS

Cl. IGLH, IO. 12

C|. LG,3
Cf.Crc, can. 1174, 1

cf. sq 102

L'art. 89 explique oomment la communauté salésienne

participe à la vie liturgique de I'Eglise selon les trois rythmes du
jour, de la semaine et de I'année : tout le temps cosmique et
historique est ainsi sanctifié. offert à la gloire du Père et utilisé
pour nous communiquer le salut du Christ.

Rythme journaller : la Lituryle des lleures.

En reliant cet article avec le précédent, la première phrase

manifeste le lien de la Liturgie des Heures avec le mystère
<. central » de I'Eucharistie. La phrase est inspirée d'un texte

conciliairel et d'un passage de « l'Instruction Générale pour la

1 Po,s
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Liturgie des Heures >> : << La Liturgie des Heures étend aux dif-
férents moments de la journée les prérogatives du mptère
eucharistique... : la louange et I'action de grâce, la commémoration
des mystères du salut. la supplication et I'avant-goût de la gloire
céleste ,'.2 Mais I'Instruction précise ensuite qüe cette liiurgie
peut également constituer une excellente préparation à une
célébration plus fervente de I'Eucharistie.

La communauté salésienne, profondémcnt insérée dans
I'Eglise dont elle cst partie vivante, car elle exprime de flaçon
visible son mystère de consécration totale à Dieu (cf. Const 85).
entre tout naturcllement comme telle dans la prière liturgique de
I'Office divin, et elle essaie d'en comprendre dans la foi la divine
grandeur: << C'est vraiment la voix de I'Epouse elle-même qui
s'adresse à son Epoux; mieux, c'est la prière que le Christ, uni à
son Corps, présente au Père ,r.'j L'avantage spirituel que l'on
attend de cette " louange et supplication au Père ,r. c'est de
progresser dans la mmmunion d'amour avec Luia et dans la
fidélité active à sa volonté.

Une chose doit être claire : la liturgie des Heures n'est pas
réservée aux prêtres et aux contemplatits. Elle est waiment la
prière offTcielle de tout le peuple de Dieu. Il faut seulement noter
(comme I'article le fait à propos des clercs) que certains, dans
I'Eglise, reçoivent uD << 1116pd6t » explicite de la celébrer au nom
de tous : les diacres et les prêtres ct les communautés tenues au
choeur (ordres de chanoines, de moines et de moniales);s mais
cela ne signifie pas qu'ils aient à prier.. à la place ,, de tous. <. Les
prières dcs Heurcs sont proposées à tous les fidèles, même à ceux
qui ne sont pas tenus à les réciter ,r.5 Pour les religieux, le C-oncile

2 o Instuctio Garcralis Lirurgiae Horarum , (IGLH),ZS mars 1971, n" lZ
3 scsa
4 Union avec le Père, plutôt qu'avec le Christ. comme le dit la note qui renvoie à LG 3,
où l'union avec le Christ €st présentée comme fruit de l'Eucharistie.
s ct. sc, 9s-s6: IGLH, ?Â-32
6 Paul VI, Constitution apostolique Laudis canticurn, I nov. 1970, n'8. Cf. SC, 100
(participation des la'ics) et IGLH,32.
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précise : .. I-es membres de n'importc quel Institut d'un état de
perfection qui. en vertu des Constitutions, acquittent quclque
partie de I'Office diün. accomplissent la prière publique de
I'Eglise ,r.7 Enfin. on doit observer que .. si la prière qu'on fait
dans sa chambre est toujours nécessaire, la prière de la commu-
nauté possède toutefois une dignité spéciale (cf. Mt 18, 20) ,,. .. La
celébration oommune manifeste plus claircment la nature ecclésiale
de la Liturgie des Heures... Par conséquent, chaque fois que la
célébration commune est possible. elle doit être préférée à la
célébration individuelle et en quelque sorte privée ,.8

Ces annotations seront utiles pour mettre en lumière la pleine
valeur de la norme constitutionnelle (précisée par I'art. 70 des
Règlements généraux) : .. l-es obligations assumécs par les clercs
du fait de leur ordination restant sauves. la communauté élèbre
les Laudes comme prièrc du matin et les Vêpres comme prière du
soir ', (Const 89). Pourquoi les Laudes et les Vêpres ? Parce que
« les Laudes et les Vêpres selon la vénérable tradition de I'Eglise
universelle, constituent les deux pôles de I'Oflice quotidien : elles
doivent être tenues pour les Heures principales et celébrées
oomme telles ,r.e

Notons le verbe utilisé ici et dans les Règlements généraux :

ces Heures sont << élébrées >) et non simplement « récitées ,, :

même s'il est rare qu'il y ait un « célébrant » qui les préside. ces

Heures sont toujours celébrées selon leur valeur de « louange de
I'Eglise ".[.a conclusion du paragraphe encourage une élébration
.. digne et fervente rr, même si elle n'est pas toujours solennelle.
Nous savons que Don Bosco voulait une prière « complète ,r, qui
ait la double caractéristique de la beauté extérieure et de la

ferveur intérieure : I'une doit venir en aide à I'autre. Mais la
recommandation qu'on rappelle ici est plus précise : dans un

7 sc,m
8 IaLH,9 et 33 : cl. IGLH,2o-21
9 SC, gS et IGLH,374O expliquenl atrondamment la signitication précise et riche des

laudes et des Vêpres.
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articlc des premières constitutions, Don Bosco demandait .. la
prononciation claire. dévote et distincte des paroles de l'otficc
divin. ", et il.^la présentait môme comme une caractéristique
salésicn-ne ,'.lo

Dans ce contcxte, il est utile de rappeler ce que I'art. 70 des
Règlements généraux ajoute : << LÆs contrèrei pourront les
remplacer, sclon les circonstances, par d'autres prièrcs ». lnin
d'être en contraste avec Ia norme générale expriméc prus haut.
cette précision veut souligner I'importance de la prière quotidienne
également pour ceux qui, en diverses circonstances (pàr exemple
pendant la maladie), sont empêchés de célébrer les ùaudes et les
Vêpres : par d'autres formes de prière, ils s'unissent à la commu-
nauté orante et offrent en union avec elte leur propre sacrifïce et
louange.

Rythme heMomadaire et annuel : le dimanche et |rannée liturgi-
que.

I-e troisième paragraphe invite le salésien à une célébration
fervente du dimanche, « jour de la joie pascale >», câl jour de la
résurrection du christ et de I'assemblée chrétienne. << jour de fête
primordial >>. comme dit le Concile.ll Habituellement, pour le
salésien, c'est un jour de travail intense. souvent difféient du
travail ordinaire de la semaine. travail intensément « apostolique ,,
dans le contact avec les jeuncs et avec les gens. on ietrouve ici,
dans la manière de célébrer Ie dimanche, la trilogie typiquement
salésienne : « lylynil, piété, joie ». Et I'on comprend alors comment
le dimanche, vécu dans un telclimat, en nous faisant expérimenter
les fruits de la Pâque du christ, puisse contribuer surtout à nourrir
notre coeur de cet optimisme et de cette joie décris dans le
chapitre sur I'esprit salésien (cf. Const 17).

l0 Cf. Coraslira rions 1875, XIII. 2 (ct F. MOTTO, p. 183)ll sc, 106
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[æ dernier paragraphe élargit I'horizon à toute l'onnée

liturgique et renvoie à la Constitution sur la Liturgie de Vatican II-
[æ texte conciliaire est sans aucun doutc lc meilleur commentaire
à I'article constitutionnel : ., Notre Mère la Sainte Eglise déploie
tout le mptère du Christ dans le cycle de I'année... En faisant ainsi

mémoire des mystères de la Rédcmption, clle ouwc aux fidèles les

richesses des vertus et des mérites de son Seigneur; dc la sorte, ces

mystères sont en quelque manière rendus préscnts tout au long du

temps, les fîdèles sont mis en contact avec eux ct remplis par la
grâce du salut ,r.12

En conclusion. disons que le salésien vivra avec ferveur et
efticacité la vie liturgique, tant journalière qu'hebdomadaire et
annuelle, dans la mesure où il sera conscient de son rôle d'initia-
teur des jeunes à cette üe liturgique elle-même, comme le

rappelait I'art. 36 des Constitutions : <. Nous célébrons avec eux la

rencontre du Christ ".

La louonge de ton soint Nom, ô Père,

remplit nos jou.mées

et morque le rythme de notre existence entière,

en u.nion avec la sainte Eglise,
répondue dons le temps et dans l'espace.

Fais qu'en elle nous revivions,
dans le déroulement des saisons et des onnées,

les mystères de notre salut,
et que nou.s en da'enions les dffi.seun eflicaces

dans la joie de l'Espit Saint.
Por le Christ notre Seigneur.

r2 sc, roz
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ART. 90 COMMUNAUTE EN ETAT DE COIYVERSION
PERMANENTE

l,a Parole de Dieu nous appelle à une conversion permanente.
Conscients de notre faiblessg nous ÿ repondons par la vigilance et

le rcpentir sincère, la correction fraternelle, le pardon réclproque et
I'acceptation sereine de la croix de chaquejour.

[æ sacrcment de la Réconciliation porte à son achèvement I'effort
pénitentiel de chacun et de toute la communauté.

Préparé par I'examen de consclencc quotidien et rcçu f@uemment
selon les indications de I'Eglisg ce sacrement nous donne la Jole du
pardon du Pèrg rrconstrult notre communion fraternelle et purilie nos
lntentions apostoliques

Nous arrivons au troisième groupe d'articles du chapitre : les
articles fl) et 91 mettent en relief un aspect qualifiant de la üe
chrétienne et religieuse illuminée par la Parole et sanctifiée par le
contact üvant avec la Personne et les m,rstères du Sauveur : la
conversion. C-elle-ci est préscntée comme une exigence permanen-
te, qui cependant s'exprime avec une particulière intensité dans
I'acte sacramentel et à ccrtains moments organisés en fonction de
la conversion, D'une certaine manière. nous retrouvons ainsi pour
la conversion le schéma tripartite des articles 87-89 : parole,
Sacrement. Histoire.

Dans les deux articles est utilisé le mot « conveÆion ». Que
signi[ie-t-il ? On pourrait penser qu'un religieux globalement fîdèle
est déjà converti. qu'il a seulement à progresser. Mais l'Ecriture,
I'Eglise et I'expérience humaine elle-même lui disent que le péché
entre encore dans sa üe : il a besoin de << puri[ication » et de
.< ffnitence », orientées vers un amour plus authentique et plus
total. Une expression du décret conciliaire << Presbyterorum
ordinis >r, qui a en partie inspiré l'article, peut éclaircr ce proces-
sus : .. La confcssion sacramentclle fréquente. préparée par
I'examen de conscience quotidien, est un soutien très précieux
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pour I'indispensable conversion du coeur à I'amour du Père des

miséricordes ,r.l C'est bien cela : il s'agit de «..§e cowerTir à

l'amour » de Dieu et des frères, de passer d'attitudes négatives à

des attitudes positives et, peut-être plus encore, de passer d'un
amour incertain, étroit, insuffisant à un amour plus fort et plus
généreux : tâche qui n'est jamais achevée !

Les Constitutions tracent tout un programme d'efforts pour le
cheminement pénitentiel ainsi orienté, et elles indiquent les

rythmes principaux : certains exercices doivent se faire à tout
moment et « chaque jour ,r, d'autres « fréquemment >>. d'autre
enfin (comme le dit I'art. 91) « chaque mois ,, et .. chaque
année n.

L'art. 90 compte quatre paragraphes. et deux parties : le
premier et le second paragraphe exposent " l'engagement péniten-
tiel ,, permanent: le troisième et le quatrième se réfèrent à I'acte
sacramentel dc la Réconciliation.

Continuellement : effort de vigilance et de ffnitence.

C'est la Parole de Dieu qui « nous appelle à une conversion
permanente )>, comme I'explique bien .. I'Ordo Paenitcntiae ,r.2 En
même temps, cette Parole nous juge et ne oesse de nous révéler
notre responsabilité et notre péché, de nous inviter à la conversion
et à la pénitence, de nous révéler la miséricorde de Dieu toujours
prêt à pardonner et à nous relancer sur le chemin de la réconcilia-
tion et de I'amour.

A cette Parole, (< nous répondons ,r, aussi bien personnelle-
ment dans la conscience de nos faiblesses personnelles. que
oommunautairement dans la vision des exigences parfois terribles
de la vie commune (patience, support mutuel, pardon réciproque,
lutte contre I'individualisme, comme le disaient déjà les articles 51

I Po,B
2 n lle, Sacremenl de Pénitence doit prendre dépârl de I'écoute de la Parole de Dieu. car
précisément, par sa Parole, Dieu appelle à la pénitence et porle à la conversion du coeur o

(Ordo Paenitoniae, n" 24; cf. aussi n' l).
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et 52)- rl s'agit de reconstruire chaque jour ce que nos égoismes et
nos oublis démolissent.

cinq attitudes sont recommandées pour une conversion per-
manente :'1

la v@once (déjà signalée à I'article 1g comme .. garde du
coeur et maîtrise de soi "), qui suppose la conscience de sa
propre faiblesse, et quiconduit à un abandon conlîant dans les
mains du Père:
le repentir sincère, qui porte la volonté à se corriger;
I'acceptation de la croix de chaque jour, moyen d'expiation
typiquemcnt salésien, dans la ligne du .. tràvail et iempé_
rance >>, selon I'expression de I'article lg : .. I_e salésien
accepte les exigences quotidiennes et les renoncements de la
üe apostolique ";
le p.ardon réciproque et lo cot'rection frotemelle, indiqués par les
articles 5l et 52 comme moyens pour reoonstruire coniinuel-
lement la communion;
ajoutons. selon I'article 73 des Règlements généraux, /a
pénitence communoutaire duvendrediet du tempi de carême.

. ^voici 
un large éventail de comportements waiment capables

de faire acmmplir au salésien et à la oommunauté un chémine-
ment pénitentiel très efficace.

Iæ Sacrement de la Réconciliation.

Relevons I'expression utilisée par Ie texte de la Règle : le
sacrement reprend et ,. porte à son achèvement » tout cet
engagement pénitentiel, de même qu'il porte à son achèvement

3 L'. ordo paenitentiae » parle des attitudes de Snitence dans la üe de l.Eglise en ces
lermes : " De nombreuses et diverses manières. le peuple de Dieu fail cette 

-continuelle

pénitence et s'exerce en elle. En prenant part, dans l. ,upport de scs épre,ves. au
souffrances du christ. en acmmplissant des creuvres de miséricorde et de charité. et en
intensifiant toujours plus, de jour en jour. sa conversion, selon l'Evangile du chrisr, il
danient signe dans le monde de la manière de se convertir à Dieu , 1cf. n. a;.
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I'action illuminatrice et transflormatrice de Dieu commencée par

la Parole. A travers son mystère et au nom de son Père, le Christ
Sauveur intervient visiblement pour relever et purifier le disciplc
pénitent, lequel. pour sa part. exprime alors avec intensité la prise

de conscience de son péché, sa volonté de conversion à un amour
plus wai et l'accueil de la réconciliation avec Dieu et avec ses

frères. Sur le plan de I'effort de convcrsion, le sacrement a cette
valeur de .. sommet >> et de .. sourcc » Qui est reconnue à

I'Eucharistie sur le plan de la vie chréticnne globale.

De cette perspective se dégagent deux vérités fondamentales

et complémentaires : d'un côté, le << sacrement de la Pénitence "
dans une .< vie non pénitente »» n'a vraiment plus beaucoup de

sens ni d'effîcacité; d'autre part. une vie pénitcntc qui ne débou-

che jamais ou presque jamais dans le sacrcment de la Pénitence

reste sans appui et sans force de relance. [,es deux aspects sont

interdépendants.
L'expression <. I'effort pénitentiel de chacun et de toute la

oommunauté » non seulement souligne la dimcnsion communau-

taire du cheminement de la pénitence, mais semhle aussi indiquer
les deux formes de célébration de la Réconciliation : celle
individuelle et celle communautaire, opportunément distribuées.

I-e texte souligne en particulier les fruis que I'on retire du

sacrement : il y en a trois, principalement. et ils touchent le triple
rapport du salésien avec Dieu Père, avec ses frères, avec les

jeunes.
Le premier, comme il convient, s51 « lo ioie du pnrdon du

Père »,I'expérience insondable de son amour infiniment patient et

miséricordieux. La joie que le salésien témoigne et répand

(cf. Const 17) a son fondement solide dans la rencontre avec le

Père dans oe sacrement.
[æ second est <. /a reconstructionde la communionfrotentelle »',

parce que << ceux qui s'approchent du sacrement de la Pénitence...

iont réconciliés avèc t'fgiise que leur péché a blessée... ,;a ils sont

donc prêts au pardon et à un amour fraternel en progrès.

4 I-c, tt
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[,e troisième est <« lo pu.rifîcation des intentions apostoliques , :

se détachant de lui-même pour se convertir au père, le satésien
pénitent est prêt à mieux servir la gloire de Dieu dans un service
plus authentique des jcunes : le don de Ia réconciliation fait
avancer sur la voie d'un apostolat plus vivant et plus charge
d'amour.

La Règle nous dit enfïn que Ie sacrcment doit être celébré

" fréquemment selon les indic«tions de l'Eglise r».l)n décret de la
Congrégation pour les Religieux a donné cette interprétation :
.. deux fois par mois ,r, en tenant compte cependant de Ia .. liberté
nécessaire » requise par le Concilc.s Dans la décision de cette
fréquence, chacun tiendra comptc de l'ampleur du champ péniten-
tiel dans lequel il se meut : il veillcra donc à une programmation
de son propre effort spirituel, à I'ascàe de sa vie quotidienne, il
donnera une juste importance à la direction spirituelle; mais il
regardera aussi I'exemple et I'enseignement de Don Bosco, et Ia
tradition vivante qu'il nous a laissée.

Nous ne pouvons conclure sans faire réflérence précisément à
notre Fondateur. pour qui le cheminement de conversion per-
manente, l'effort pour détruire le péché et pour se conformer
toujours plus au modèle divin furent des traits essentiels non
seulement de sa sainteté. mais aussi de la proposition de sainteté
qu'il faisait à ses jeunes.

On a déjà vu, en commentant différcnts articles des Constitu-
tions, I'effort d'ascèse que üvait et proposait Don Bosco : I'ascèse
du travail et de la tempérance (c[. C-onst 18), I'ascèse imposée par
la vie pauwe en imitation de Jésus Christ (cf. C-onst 72.75), en
particulier I'ascèse liée à I'obéissance et à l'accomplissement du
devoir quotidien (cf. C-onst 18. 71).

Mais c'est dans le sacrement de la Pénitence. c'est-à-dire la
rencontre avec le Seigneur qui pardonne. que tous les efforts
pénitentiels trouvent leur accomplissement : Don Bosco peut être
appelé un grand apôtre de la conflession, vue comme moyen divin

5 Cf. Dum canonicarum /qgnr4 CRIS 8.12.1970,ÀÀS 63 (1971). p.318
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de sauver lcs âmes. Qu'on pense à son abondantc catéchèse sur ce

sacrement (c'était un argument très fréquent aussi des << pctits

mots à I'oreille » qu'il adressait aux jeunes), mais surtout, on doit

retenir I'exemple de sa vie sacerdotale dédiée au ministère de la

confession.6
Pour Don Bosco. la Pénitence cst. aprà§ I'Eucharistic. une des

colonnes sur lesquelles repose son Sptème préventif.7 C'est la

voie sûre de la sainteté : " voulez-vous vous fairc saints ? disait-il

aux jeunes - Eh bien, la conflcssion est la serrure: la clef est la

"onfiun"" 
envers le conflesseur. C'est là lc moyen d'entrer par les

portes du Paradis ,r.8 Les biographics des jcunes de I'Oratoire,
Saüo, Besucco, Magon, sont toutes les trois unc hymne authcnti-

que à la conflessionio**" chemin de sanctification-o

Quant à la tréqucnce de la rcncontre avec le Seigncur dans le

Sacrement de la Pénitence, rappelons-nous ccs parolcs prononcées

par Don Bosco dans un << mot du soir ', : o Celui qui veut p€nser

peu à son âme, qu'il aille se confesser unc fois par mois; qui veut

ia saur"., mais ne se sent pas tellement fervent, qu'il y aille tous

les quinze jours; celui qui voudrait arriver à la perfection, qu'il y

aille chaquê scmaine. Davantage non. sauf si quelque chose pcsait

sur la conscicnce ,r.lo

6 tæ ttiogophe de Don Bosco souligne comment le minislère d€s confessions fut une

chæe qu'iLne manquâ jamais à l'oraloire : cl. MB XIV. l2l. Sur Don Bosco « confes-

ssgç »>, or lira le chap. X de " Don Bosco avec pisu » de E. CE,RIA.

7 cf. :. Bosco. Le Swàne prd'ottif dans l'éducaüon de la jaunæe, II (Appendice

Conslitulions l9M, p. 2-18); cf. aussi MB Il. -532' 149 ss.

E uB vfi. qs

9 Nom tisons dans la conclusion de la vie de Dominique Savio. nous lisons : " N'ouhlions

pas d'imiler Savio dans la pratique de la confession: c'est elle qui le soutint dans son effort

constant de vertu el qui l'achemina en loule sécurité au terme si glorieux de son existence.

Au cours de la nôtre, approchons-nous fréquemment et dans les dispositions requises de

ce bain salulaire » (cf. OE )(l, p.2t§).
10 MB xn.566
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O Père,
nou.s sovons que nous portons
le trésor inestintoble de to vie
dans des voses d'orgile,
morqués por lo foiblesse et le péché.
Fais-nous entendrc to voix,
qu.i nous oppelle à une cont,enion permonente,
et occorde-nous de répondre por la vigilonce,
pnr le rcgret sincère,
por le pordon frotemel généreux.
Réconciliés avec Toi por la Possion du Chist,
grôce ou soaemenl de la Pénitence,

fais que nous grondissions
dons lo pureté et dons lo sointeté,
et que nous soyons occueillis,
en même temps que nos jeunes,
dons tes bras potemels.
Par le Chist notre Seigneur.

63



ART. 91 MOMENTS DE RENOI.IVELLEMENT

Notre volonté de conversion se rrcnouvelle dans la récollection

mensuelle et la retraite annuelle. ce sont des temps de reprise

spirituelle que Don Bosco considérait comme la partie fondamentale et

la synthèse de toutes les pratiques de piété.r

Pour la communauté et pour chaque salésien, ce sont des occasions

particulières d'écoute de la Parole de Dieu, de discernement de sa

volonté et de purification du coeur.

ces momànts de grâce redonnent à notre vie spirituelle sa profonde

unité dans te Seigneur Jésus et maintiennent vivante en nous I'attente

de son retour.

I Cl. Consriutions 1875 (lntrduction). p. XXXIV

Etroitement lié au préédent. cet article présente un troisième

élément du cheminement pénitentiel : ce sont les << temps forts >>

de .. reprise spirituelle » chaque mois et chaque année, c'e§t-à-dire

la récollection mensuelle et la retraite annuelle.

Il taut noter que les Constitutions situent la récollection et la

retraite dans la ligne de I'effort personnel et communautaire de

<( conversion per;anente )>. précisémcnt comme des tcmps forts

et privilégiés de ,. reprise » et de << renouvellement " spirituel,

comme <( moments de grâce » particulière.
La üe du salésien, iomme celle de tout apôtre, plongée dans

I'activité quotidienne, est sujette aux risques de superficialité et

d'usure : iiest facile de se laisser prendre à l'engrenage de I'action

et de ne pas réussir à trouver le temps nécessaire pour un arrêt

plus prolàngé de contemplation. Chaque mois, au jour de la
iecoltbction,-et chaque année. à la retraite, la communauté of[re

ce temps de pause ipirituelle, qui sert à recharger I'esprit et à la

relancer dans le service apostolique. C'est le Seigneur qui invite les

siens à ., venir à l'écart " (c[. Mc 6, 31), pour se reposer un peu

dans une plus grande intimité avec Lui-
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- La Règle nous invite à donner leur importance à ces temps
forts de I'esprit; il ne faut pas cédcr à la tenlation de les transfor-
mer en journées d'étude ou de discussions. l,eurs objectifs sont
très clairs : c'est d'abord l'écoute de lo porole de Dieu iperconnelle
et communoutoire) (c[. const 87), qui permette de.. dlsç61ner ,, la
volonté du Seigneur dans le moment préscnt et appelle à la
conversion: c'est ensuite I'acceptation de cette conversiôn, c'est-à_
dire-la ,, puritîcation du coeur » qui se réalise surtout grâce à une
confession préparée avec soin et faite avec unc fôi vive (la
conclusion de I'article précédent signalait I'effet « purificateur » de
la Réconciliation).

L'importance de la récollection et de la retraite a été forte-
ment soulignée par Don Bosm. L'article fait référence explicite au
textc de I'Introduction aux constitutions où notre Fôndateur
affirme : ., La partie fondamentale des pratiqucs de piété, celle
qui, en une certaine manière, les résume touies, consiste à faire
chaquc année la retraite et chaque mois I'Exercice de ra bonne
mort... Je crois qu'on peut regardcr comme assuré Ie salut d'un
religieux qui, chaque mois. s'approche dcs sacrements et règle sa
conscience oomme s'il allait réellement quitter cette üe pour
l'éternité rr.l Ce sont des paroles que Don Bosco a répétées en
différentes occasions. Ainsi, par exemplc. écrivait-il à un abbé :
.. Ne pas négliger I'Exercice de la bonne mort une fois par mois.
en examinantquid sit addendum, quid conigendum, quid tàilendum,
u.t sis bonus miles Chisti (ce qu'il y a à ajouter, à corriger, à
enlever pour être un bon soldat du Christ) ,r.2 Ce qui fiappe
surtout, c'est I'insistance de Don Bosco à recommandeila naétite
à cet exercice aux missionnaires, qui dans leur üe mouvementée
ont un grand besoin d'une halte de vérilication et de renouvelle-
ment. En 1876. il écrit à Don cagliero: .< Dans la conversation

1 D. BOSCO. Intoductitm aur Corwiuions, pratiques de piété, ct Appendice
Constitutions 1984. p. 229-æ0
2 t rtr- à Tommase Pentore, 15 aott lg7g, cl.. Epistolario,vol. IIl. 3gl
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avec nos confrères, dis et recommande dc ne jamais omettre

I'exercice mensuel de la bonne mort. C'cst la clef de tout »»''

La retraite annuelle revêt, elle aussi, une importance spéciale

dans le cheminement spirituel du confrère et de la communauté-

Don Bosco n'hésite pas à affirmer ; .. La retraite peut être

appelée le soutien des Congrégations religieuses.et un trésor pour

Ës religieux qui y participènt ,r.a Dans la première rédaction du

., Règlément 
-des 

Exercices spiritucls ", il avait écrit : << Notre

humùe Société elle-même doit à la retraite son plus grand

développement, et beaucoup de ses membres doivent par quelque

retraite obtenir de commencer une vie meilleure "'s

L'article de la Règle conclut en rappelant que le fruit le
meilleur de ces temps forts est la possibilité qu'ils offrent au

salésien de refaire en toute clarté son << option fondamentale »,

remettant au centre de son être et de sa üe le seigneur Jésus et

son service, et trouvant en Lui avec plus de vigueur « l'unité

profonde ,, de son esprit. A cette lumière, on saisit parfaitement

àeux autres insistancei de Don Bosco : I'acte lc plus décisif tant de

la récollection que de la retraite est la rencontre avec le Christ

Sauveur dans les deux sacrements de la Réconciliation et de

I'Eucharistie; et la perspective qui stimule alors la ferveur du

salésien est celle dü temps qui passe (la récollection s'appelle

.. exercice de la bonne mort 
-rr)6 

: la mort sera pour chacun le

3 trü.. à D. Cagliero. ler aott 1876, Epislolario. vot. IIl.81. Voir aussi les "Sowenirsn

arx premiers misiionnaires et lâ lerrre Â Don Remotti (Epistolariq vol..lv,9-10), à

GiuseppeQuaranta(Epistolario'vol.tV.l0),àBarthélemyPanaro(Epistolario'vol'lV'
12).
4 Règlement des exercicrs spirituels approwé par le Chapitre Général III. Intrrduction'

5 ,q,SC ms. ?i223 (Fondo Don Bosco n' 1942)

6 A p.op* du nom de celte halte spiriluelle mensuelle, on sait que dans la lradition

salésienne vivanle, etle ful toujours appelée « «ercice dc la bonne mort » : Don Bosco lui-

même la présentait par cerre appetlation et l'avait appelée ainsi dans les premières édilions

des Constitutions: cependant. àans le texte approuvé de 1875' apparalt simplement la

dénominarion de "ririio spiriruale": rerraire spiiiiueile (cf. F. MOT-ro, p. 187). lt cG22

a choisi cetle dernière terminologie. courante aujourd'hui (récollection mensuelle), qui

rappelle l'invitation de Jésus à J retirer pour être avec Lui. Il esr clair que toute la

su'b,stance de l'o exercice de la bonne 66fl », seto[ la pensée de Don Bosco' est maintenue'
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<< retour " du Seigneur et la rencontre pleine ct défînitive avec
Lui. Valorisons donc au maximum Ie temps qui nous est laissé
pour I'aimer et lc servir de toutes nos forces !

Dons to miséicorde, ô Père,
Tu nous offres continuellement
des momenls et des temps dons lesquels
nous pouÿons renconlrer to Parole et ton Amou.r.
Aide-nous à les occueillir comme des moments de grôce,
pour approfondir notre intimité ovec Toi"
pou.r discemer toujourc mieux to volonté,
pour puitîer notre esprit et notre coeur,
dons l'ottenls vigilonte du relour de ton Christ,
Lui qui vit et règine dons les siècles des siècles.
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ART. 92 MARIE DANS IA VIE ET LA PRIERE DU
SALESIEN

Marig Mèrc de Dieu, occupe une place unique dans I'histoirc du

salut.
Elle est modèle de prière et de charlté pastoralg maitresse de

sagesse et guide de notre Famille.
Nous contemplons et imitons sa foi, sa sollicitude pour les démunis'

sa lidélité à I'heur.e de la croix et sa joie devant les merueilles accom-

plles par le Père.
Marie Immaculée et Auxiliatrice nous duque à la plénitude de la

donation au Seigneur et nous remplit de courage au serrice de nos

fêrcs.
Nous avons pour elle une dévotion filiale et forte. Nous récitons

chaque jour le chapelet et nous célébrons ses fêtes pour nous inciter à
I'imiter avec plus de conviction personnelle.

Les Constitutions ont déjà parlé de la préscnce spéciale de

Marie dans la vie et dans la mission de la Société (cf. en par-

ticulier Const 1. 8. 9). Dans cet article, Marie est présentée dans

la vie de prière du salésien. Elle n'est pas seulement objet de

notre dévotion (« prie pour nous »). mais elle devient Celle qui

nous enseigne à prier (« elle prie avec nous >») et à üvre pleine-

ment notre consécration apostolique.
L'article doit être lu à la lumière de la Constitution conciliaire

sur la Liturgie qui s'exprime ainsi : " En célébrant le cycle annuel

des mystères du Christ, la Sainte Eglise vénère avec un amour
particulier la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, qui est unie à

ion Fils dans I'oeuwe salutaire par un lien indissoluble; en Marie,
I'Eglise admire et exalte lc fruit le plus excellent de la Rédemption
et, iomme dans une image trà pure, elle contemplc avec joie ce

qu'elle-même désire et âpère être tout entière,,.I Ce texte si

I sc, tot
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beau et sidense fait comprendre combien Ie my;tère de Marie est
intimement lié au mystère du Christ. La présence de Marie dans
notrc vie est un fait permanent dc notre vocation chrétienne, et
notre dévotion pour Elle, bien qu'ayant dcs moments plus intenses.
est aussi une attitude continue.

L'art. 92 doit être relié à toute notre histoire chrétienne et
salésienne. Notre dévotion à Marie ne dépend pas d'un instinct
sentimental, mais dc Ia lucidité de notre toi. Elle tient à la recon-
naissance de faits objectifs et à la réponse que nous leur donnons.
D'où les deux parties de l'article : lès trois^premiers paragraphes.
et ensuite les paragraphes quatre et cinq.

Uinitiative et la valeur exemplaire de Marie.

[æs trois premiers paragraphes envisagent ensemble les aspects
de la flgure de Marie qui nous attirent davantage comme chrétiens
et comme salésiens et qui constituent le fondement de notre
« dévotion " envers Elle.

Comme chrétiens, nous reconnaissons que Marie, par une
disposition du bon plaisir de Dieu, << oocupe une place unique dans
I'histoire du salut » et dans la construction de I'Eglise touf au long
des siècles, place parfaitement décrite en synthèse dans le derniei
chapitre de la Constitution .. Lumen Gentium ». En tant qu'Elle
a été la première rachetée et la première chrétienne. Marie se
présente à nous somme le modèlc le plus réussi de la sainteté.

En une synthèse qui se réfère aux moments principaux de la
vie de Marie, les C-onstitutions indiquent les attitudes que nous
devons « contempler >> et ., imiter », en Elle :

so foi (cf. Const 34), sa façon « d'accueillir la Parole » et de
la garder dans son coeur (déjà signalée à l'art. 87) : cette
vérité nous renvoie au mptèrc de I'Annonciation et au << liat >>

de la .. servante du Seigneur ";
sa o joie deyant les men eilles occomplies por le Père ".. ceci
nous renvoie au .. Magnificat »;
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so « sollicitude pour les démunis )) .' nous pensons à la Vierge

de la Visitation et à sa présence materncllc aux noces de

Cana;
sa « ftdélité à l'heure de lo croix )) .' momcnt décisif de sa

participation au << salut du mon<lc ,, : .. Près de la Croix de

Jésus se tenait Marie " (Jn 19, 25).

Comme salésiens, nous reconnaissons en Marie d'autres traits
plus explicitement consonnants avec notre vocation :

elle est « moîtresse de sogesse et gtide de notre Fomille )) .' nous

voici renvoyés au rêve des neuf ans de Don Bosco (« Je te
donnerai la maîtresse sous la conduite de qui tu pourras

devenir un sage ").2 et aux contenus de I'art. 8;

elle est « modèle de pière et de choité poslorale » qui nous

invite à réaliser .. I'ardeur infatigable sanctifiéc par la prièrc

et I'union avec Dieu » qui est notre caractéristique. oomme

dira I'art.95: Marie. en effet, a été une mère de famille et une

disciple active de son Fils;
nous nous rappelons en outre ce qu'a précisé l'art. 34 : << La

Vierge Marie est maternellement présente ,, sur le chemin de

nos jeunes vers le Christ : .. elle devient une aide et infuse

I'espérance ,t.

Tout cela fait partie de l'expérience spirituelle de Don Bosco.

Comme on I'indiquait déjà dans le commentaire dc I'article 8, Don

Bosco percevait la Vierge Marie dans sa vie et dans son oeuvre

cnmmeune présence viv1nte, une présence malernelle, une puissante

Auxiliotrice.
Que Marie fût pour Don Bosco une personne üvante et

présente est attesté de façon répétée par les << Memorie Biogra-

hche ,. Depuis le rêve des neuf ans jusqu'à la réalisation complète

de ce qui dâns ce rêve lui avait été indiqué, Marie a été aux côtés

de Don Bosco: Elle lui indique la route à parcourir pour se

préparer à sa mission,3 guide ses pas dans les premières étapes de

2 ua\nq
3 ct.un\ns
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I'oeuvre,4 lui indique exactement le lieu stable de sa maison;-s
c'est Elle encore qui lui révèle le développement progressifde son
oeuvre;" lui signale la façon de trouver des collaborateurs,T et

.au.sgi !9 moyen pour qu'ils restent avcc lui:E c'est encore Elle qui
lui indique la méthode et lc style d'unc formation qui res prépare
à Ia mission auprès des jeunesq et en même tcmps Iüi découvrè bs
champs immenses dcstinés au zèle de ses fils.l0 La conviction de
Don Bosco à propos de la présence vivante de Marie à r'oratoire
et dans chaque maison salésienne et des FMA est témoignée par
Ia parole émouvante adressée avec insistanc€ aux Fifies àe Mârie
Auxiliatrice lors de sa dernière üsite à Nizza Monferrato : <r La
Madone est vraiment ici, ici au milieu de vous ! [^a Madone se
promène dans cette maison et la couvre de son manteau ,r.ll

Cette présence de Marie dans la maison de Don Bosco est
perçue oomme la présence d'une Mère. E;lle est la Mère de
I'oratoire. Ia Mère de tous les jeunes. c'est ainsi, surtout, qu'Eile
est invoquée. [æs biographies des jeunes de I'Oratoiie. en
particulier celle de Dominique saüo, te mcttent bien en évidence.
signiflcative est Ia prière qui jaillit spontanée du coeur de Don
Pgr* q,uand, après la mort de Maman Marguerite. ilse rend pour
laisser éclater toute sa douleur aux pieds de la Vierge du sanc-
tuaire de la C-onsolata : « O très miséricordieuse Vierge, moi et
mes enfiants sommes désormais sans mère ici-bas : soyez à présent.
de façon particulière, ma Mère et leur Mère r.l1 Sur son lit

ct. MB n.243-245

cf. MB 1.4§
cr. MB n,2e8-3m
cî. MB fi,243-245

cî. MB il,2e8-300
cî. MB m,32-%

ro cf. uB xvfit,73-74
tr Mg xvl. sst
t2 MBv,s«

4

.5

6

7

8

9
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d'agonie également, Don Bosco invoquera Marie par ce doux nom
de Mère r1 Mère. Mère... très sainte Maric. Marie. Marie... ,.1'1

Enfîn. on ne peut oublier que cette Mère cst préscntée par

Don Bosco comme une Mère pu.issonte, l'Auxiliatice de l'Eglise et
de chaque chrétien dans son cheminement à la rencontre du

Seigneur. Ainsi, en même temps quc l'Eucharistie, la dévotion à

Marie est une des colonnes sur laquelle I'Eglise et le monde

peuvent s'appuyer en toute confiance : .. Croyez-le. mes chers fils,
je ne pense pas exagérer en affirmant que la mmmunion fréquente
est une des colonnes sur laquelle repose un pôle du monde; et la
dévotion à la Madonc est I'autrc colonne sur laquelle repose

I'autre pôle 
".14

[,a réponse de notre dévotion.

Notre réponse à Marie est très ample : il s'agit d'accepter sa

présence dans notre vie. de prendre cette Mère << dans notre
maison >>, comme I'apôtre saint Jean. C'est cela la signiflcation la

plus authentique de la dévotion à Marie : Elle est, affirme le
Recteur Majeur, un facteur immanquable du « phénomène

salésien dans I'Eglise >>, ult élément imprescriptible de notre
charisme.ls

De la contemplation de Marie dans les deux mptères
présentés le plus fréquemment par notre tradition (« Immaculée ,,

et « Auxiliatrice ,r), nous retirons deux séries de bienfaits. En tant
qu'Immaculée. pleinement consacrée et disponible à Dieu, Elle
<< nous éduque à la plénitude de la donation au Seigneur ,r.

spécialement grâce aux conscils évangéliqucs. C-omme Reine des

Apôtres et Auxiliatrice des chrétiens. au service de I'expansion du

Royaume de son Fils, Elle nous stimule aussi à I'accomplissement
de notre mission apostolique en faveur de nos frères. Notre amour

13 Cf. MB Xvlll. 537; cf. p. STELT-À Don Bosco nclla stoia della reli§osità cattolica,

[-AS Roma 1%9. Il, p. 175

14 MB vII,583: cf. vll,586
15 E. vlGANo, Morio innova ta Famiglia salesiana,,4C§ n" æ9 (1978). p.28-29
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pour Marie n'est donc pas une espèce de compensation affective
ni même seulement un encouragcmcnt aux vertus .. privées »; elle
est en profonde cohérence avec notre vocation d'apôtres ct un
élément de notre zèle à l'égard des jeuncs, « ses fils ».

Notre dévotion à Notre-Dame, solidement fondée sur les
motifs exposés, sc manifeste aussi dans dcs attitudes et des actes,
qui exprimcnt la joie d'avoir reçu du Scigneur le don de cette
Mère. Les Constitutions précisent qu'il s'agit d'une dévotion

" filiale et florte ,, : deux adjectits qui indiquent en même temps la
tendresse envers Cellc qui est la <« Mère aimable » et le courage
de I'imiter dans son don total à la volonté de Dieu.

Mais il ne faut pas non plus négliger les expressions exté-
rieures de dévotion, tant personnelles que oommunautaires. [.e
texte constitutionnel en rappelle quelques-unes.

[,es fêtes liturgiques mariales sont l'occasion priülégiée de
témoigner notre amour à Marie,l6 et dc la .. faire connàître et
aimer » (Const 34). L'art. 74 des Règlements rappelle quclques
pratiques salésiennes : Ia commémoration mensuelle du 24, la
prière quotidienne qui conclut la méditation, le recours fréquent
à la bénédiction de Marie Auxiliatrice.

Sur Ie plan personnel, chacun a sa propre réponse, selon sa
sensibilité spirituelle, au moyen des formes qu'il préfère. qui
cependant doivent toujours aboutir à une .. imitation convaincue ,,
des vcrtus de Marie.

Dans ce but. la récitation quotidiennc du chapelct a sa valeur
particulière, car par lui, « Marie enseigne à ses fïls comment s'unir
aux mlatères du Christ ». Cette recitation a toujours été une
précieuse tradition familiale des maisons de Don Bosco.lT

16 ct. Lc, et
17 Cf. PAUL VI. Exhortation aprnlolique Marialis cutua 7974, n" 4245. Après avoir
souligné « le caraclère évangélique » du Rosaire. son * orientRlion christologique » el sa
dimension " contemplative ". le Pape met en relief les rapports existant entre la liturgie er
le Rc»aire. A prop<n de l'aspcct familial de crtte prièrc. nous lisons : * Nous aimons penser
et nous souhaitons vivemcnl que. lorsque la rcnconlre familiale devient prière. le Rnsaire
en soil l'€xpr€ssion fréguenle et appréciée » (n" 53).
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O Moie, Mère de Dieu et Mère de I'Eglise,

nous croyons que Tu occupes une ploce particulière
dans l'histoire du solut,
et que Tu es la maîlresse et la gtide de notre Fomille.

Avec joie nous contemplons et nous voulons imiter
ta foi et to disponibilité r,is-à-r,is du. Setgteur,

to reconnaissance pour les grandes choses

occomplies par le Père,

to chaité postorole et ta ftdélité à l'heure de la croix.

Nous nous conftons ù Toi avec un omour de lîls :
Immoculée, Tu nous éduques à la plénitude
du don de nous-mêmes;
Auxilintrice, Tu nous remplis de courage et de conliance

dons le senice du peuple de Dieu.

Nous te pions, o Werge Sainte,
de continuer to protection
sur chocun de nous,
sur notre Congrégation,
sur la Famille solésienne toute entière,

et sur les jeunes que Tu nous conftes.
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ART. 93 I-A PRIERE PERSONNELLE

Nous ne trrcurrons former des communautés priantes que si nous
devenons ;rersonnellement des hommes de prière.

Chacun de nous a besoin d'exprimer dans I'intimité sa façon
personnelle d'être lils de Dieu, de lui manifester sa reconnaissance, de
lui conlier ses désirs et ses préoccupations apostoliques.

L'oraison mentale est pour nous une forme lndispensable de prière.
Elle renforce notre intimité avec Dieu, nous préserve tle Ia rrouting
sauvegarde la liberté de notrc coeur et nourrit notre dévouement au
prochain. Pour Don Bosco, elle est une garantie de persévérancejoyeuse
dans la vocation.

Dans l'introduction à ce chap. VII des Constitutions, on a mis
en évidence comment, dans tout le développement des contenus
de la prière, sont présentes tant la dimension oommunautaire que
personnelle.l En vérité, plusieurs des articles examinés ont déjà
signalé un certain nombre de formes de prière personnelle, et
surtout des attitudes que chaque salésien doit cultiver dans sa
propre prière. Mais cet article, et cn particulier le premier
paragraphe, veut souligner que l'importance de la prière commu-
nautaire, sur laquelle globalement insistent les articles précédents,
ne doit pas faire oublier la nécessité de la prière personnelle. [æs
deux formes de prière sont interdépcndantes. Précisément. la
valeur de la prière communautaire rend urgente I'invitation à la
prière personnclle, qui conditionne la qualité même de la prière
communautaire : comment une série de membres << morts >)

pourraient-ils célébrer une liturgie üvante ? C'est la signifïcation
de la phrase par laquelle s'ouvre lc texte : o Nous ne pouffons
former des communautés piantes que si nous devenons personnel-
lement des hommes de pière ,.

Cependant, la prière personncllc ne peut être vue seulement
en fonction de la prière communautaire. Ellc a en elle-même sa

I Cf. Introdu"tion au chap. VII
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valeur propre. l-e second paragraphe l'cxplique. tandis que le

troisième en recommande une forme csscnticlle, I'oraison mentale.

[æ sens de la prière personnelle.

I-a prière pcrsonnclle répond à un .. bcsoin ,, quc chaque

salésien, homme de foi, religieux donné à Dicu, éprouve au plus

profond de lui-même : le besoin d'entrer dans sa propre chambre

et, porte flermée, de prier le Père dans I'intimité de cc lieu caché'

mais bien connu du Père : ce sont lcs exprcssions de Jésus lui-
même (cf. Mt 6. 6), reprises aussi par lcs documcnts conciliai-
res.2

Prière communautaire et prièrc personnelle répondent à ces

deux aspects réels de notre être d'hommes et de lils de Dieu (déjà

rappelés au début de ce chapitre). Devant le Père du ciel.

ensemble, nous sommes la communauté ec,clésiale qu'Il a Lui-
même constituée, qu'Il tient unie et qu'Il envoie en mission

(ct C-onst 85); mais chacun de nous est aussi un de scs fils en

quelque sorte unique, un [îls personnellement appelé et aimé

(ct Const 22), et chargé d'une responsahilité précise- Prier « dans

le secret >», c'est exprimer << cette faç.on personncllc d'être fils de

Dieu ,r, lui disant merci pour tant de dons reçus; ç's51 3tl55i « lui
confïer nos désirs et nos préoccupations apostoliques » plus

particulières, que chacun renmntre au cours de scs expériences, de

ies réussites et de ses insuccès. On notcra commcnt le texte de la

Règle. d'une façon très incisive et a«laptée à un apôtre. fait
allusion aux expressions fondamentales de la prière chrétienne :

l'adoralion (« exprime intimement la [açnn personnelle d'être fils
de Dieu ,r),la louange et le remerciemenl (<< manifeste la reconnais-

sanc€ >>), lo demande (.. confie les désirs et les préoccupations

apostoliques ").

2 cr. sc, tz
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Prier de cette [açon, c'est prier en toute spontanéité et.
pourrait-on dire. en toutc fantaisie, mêmc s'il est vrai que Ia prière
personnelle doit être imprégnée d'esprit liturgique.3

Notre penséc va à Don Bosco. à sa façon simple et spontanée
de prier que lui avait apprise Maman Marguerite. Avec une waie
sagcsse chrétienne, celle-ci lisait dans la création et dans les
événcment la présence de Dieu et I'enseignait à scs fils : .. Par une
belle nuit étoilée. sortant au-dehors. ellc leur montrait le ciel et
disait : "C'est Dieu qui a créé Ie monde et a placé là-haut tant
d'étoiles". Quand arrivait la belle saison; devant une prairie toute
fleurie, au lever d'une aurore sereine. elle s'exclamait : "Que de
belles choses le Scigneur a faites pour nous". Quand les récoltes
étaient abondantes et bien réussies : 'Rcmcrcions le Seigneur :

comme Il a été bon pour nous en nous donnant notre pain
quotidien' ,,.4 Ce style de prière, Don Bosco ne I'oubliera plus et
I'enseignera à ses jeunes. D'autre part, Maman Marguerite elle-
même. recommandant à son fils déjà prêtre les prières simples du
bon chrétien, disait : << Vois : tu étudies ton latin, tu apprends tant
que tu peux ta théologie; mais ta mère en sait plus que toi : elle
sait que tu dois prier ,.s

Pour un salésien, ne plus prier personnellement signifierait
avoir perdu le sens du mptère proflond de sa propre vie : " Sei-
gneur. je reconnais que Tu m'aimes. Tu m'appelles et je peux
dialoguer avec Toi ". Ily a ici, dans toute sa profondeur, I'exercice
de la foi, de I'espérance et de la charité.

L'oraison mentale. Ia méditation.

[æ troisième paragraphe parle del'oroisonmentole, une florme
de prière qui, dans toute I'histoire de la spiritualité chrétienne. a
toujours été tenue en grand honneur : le croyant, appliquant son

cr. ^§c, 12. 13.90

MB 1,45

MB 1,47

3

4

-5
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esprit et son coeur au m)4stère dc Dicu, entre cn dialogue avec

Lui. méditant sur sa Parole, contcmplant son Amour. De cctte

façon. I'oraison mentale devient une expression de prière contem-

plative.
Nous savons que les formes dc I'oraison mentale sont variées.

et chacun peut trouver bien «les manières de dialclguer personnel-

lement avèc le Seigneur : .< Ies rencontres fréqucntes avec le

Christ ,, présent au tabernacle, dont nous a parlé I'art. 88. en sont

un exemple.
Cepéndant, la Règle nous dcmande une forme quotidienne

d'oraison mentale : celle que la tradition appelle " méditotion "
(c'est ainsi qu'elle est appelée à I'art. 71 des Règlements géné-

iaux), et qui correspond à une forme dc « lectio divina >», selon

I'expression caractéristique de la vie monastique.

Pour nous Salésiens, cette florme d'oraison est solidemcnt

fondée sur I'exemple et I'enseigncment de Don Bosco' Des

propres paroles de notre Fondateur, rapportées dans les " Memo-

rie dell'Oratorio ,, (Souvenirs autobiographiques), on peut

conclure à la vateur que Don Bosco attrihuait à la méditation pour

sa croissance spirituelle pcrsonnelle. Encore adolcscent, Jean reçut

de Don Calosso la première invitation à cultiver la méditation,

quand il manifesta sa volonté d'embrasser l'état ecclésiastique : « Il
m'encouragea à m'approcher souvent des Sacrements de la

Pénitence "t a" I'Eucharistie, et m'indiqua lc moyen de faire

chaque jour une méditation, ou mieux, une courte lecture

spiriiuellê ,r.6 A I'occasion de la prise de soutane, parmi les

rèsolutions du petit règlement de vie qu'il se fîxa, on lit : « Outre

les pratiqucs oidinaires de piété, je ne manqueraijamais de faire

chaque jôur un peu de méditation et un peu de lecture spirituel-

le ".? On trouvè également parmi les résolutions prises à I'oc-

casion de son ordinàtion sacerdotale : << Jc consacrerai chaque jour

quelque temps à la méditation et à la lecture spirituelle ''E Que
ptus iarO. Don Bosco ait, dans sa vie de prêtre et au milieu d'une

6 Mo,N
7 Mo,æ
8 Mo, 115. note; cl. MB 1,518
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activité intense. maintenu ces résolutions, nous ne le trouvons plus
écrit de sa main, mais cela ressort de témoignages nombreux,
surtout de ceux fournis aux procès de béatification et de canonisa-
tion : ils attestent son habitude de I'oraison mentale, devenue chez
lui naturelle.e

Quant à I'importance que Don Bosco attrihuait à la méditation
pour ses fils, nous pouvons la saisir à partir de diverses indications
des ,, Memorie Biografichc ". A Don Rua. nommé Directeur du
Collège de Mirabello en 1869. il écrivait quelques .. conseils >, :
« Chaque matin un peu de méditation. au cours de la journée, une
üsite au Saint Sacrement ,r.10 Quand. plus tard, ces .. conseils ,,
deviendront les « Souvcnirs confidenticls aux Dirccteurs >>, Don
Bosco écrira d'une manière plus ferme: .. Ne jamais omettre
chaque matin la méditation ,r.tl l-e. 26 septembre 1868, à la
clôture de la retraite, en parlant des pratiques de piété, il disait :

« [æs pratiques journalièrcs sont la méditation, la lecture spirituel-
le, la visite au Saint Sacrement et l'examen de mnscience ,; puis,
insistant encore, il ajoutait : .. Je vous reoommande I'oraison
mentale... Celui qui a la foi. qui fait la visite au Saint Sacrement,
qui fait sa méditation tous les jours. à moins qu'il ne se soit laissé
prendre.par quelque objectif mondain, il est impossible qu'il
pèche ,r.12 Sur une feuille autographe contenant dei schémal de
prédication, nous lisons quelques considérations de Don Bosco sur
I'importance de la méditation : .. Plus brève ou plus longue, la
faire toujours. Avec le livre de méditation si I'on peut. Qu'elle soit
pour nous comme un miroir. dit saint Nil. où nous pouvons
connaître nos défauts et notre manque de vertu. Mais qu'on ne
I'omette jamais. L'homme qui ne fait pas l'oraison est un homme
en perdition (ste Thérèse). La méditation est à l'âme ce qu'est la

9 Voi. le chapitre sur la prière dans le volume de P. BROCARD O. Don Bosco,
profondatnente uomo, profondameruc santo, l-AS Roma 1985. p. 96-l{}6
10 Epistolmio,vol I. p.288
ll ct.MB X, rMl ss.

12 MB Ix. 3-s.s *r.
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chaleur pour le corps. La prière vocale sans qY-intervicnne
I'oraison 

-mentale, 
c'est comme un corps sans âme ,r-13

Egalement à ses enfants et à ses jeunes, Don Bosco suggère

un" f*re de méditation adaptée à leur âge et à leur condition-ra

De toutes ces indications, nous somprenons que la méditation,
pour nous tils de Don Bosco. est « une forme indispensoble de

prière ». Il faut que nous comprenions bien. dans la complexité de

ies contenus. la signification de " la demi-heure » Que la Règlc
nous demande (cf. Règl 71). D'une part. elle est une vraie
« méditation ,,, qui habituellement part d'un texte de I'Ecriture ou

de la Liturgie du jour : en ce sens, le paragraphe peut être très

bien compris comme un complément naturel de I'art- 87, où il a

été dit que « ayant en main chaque jour la Sainte Ecriture. comme

Marie nous accueillons la Parole et la méditons dans notrc
coeur ,r.r5 Mais la " méditation » ne se limite pas à être une

réflexion sur quelque « vérité >, chrétienne (mêmc un athée serait

capable de réfléchir ainsi). Justement parce qu'elle est méditation
d'une Parole de Dieu. elle provoque notrc réponsc et devient aussi

une << oraison mentale " : il s'agit de .. prier ,,, sans paroles

explicites, dans un dialogue intime du coeur avec Dieu.

Quelqu'un pourrait s'étonner du fait que, tandis que la
méditation est proposée dans un article des Constitutions dédié à

la " prière personnelle ". les Règlements ont en correspondance

un article qui demande de la faire o en commun » (Règl 71)- En

r3 MB rx.qgl
14 Sr. cet argument. vo'n euademi di spiriualità salæiana n' 2, « MEDITAZIONE ".
Isrituto di Spiritualità UPS, septembre 1985. p. l7 ss.

15 Il ot bon de se rappeler que la « Parole de Dieu " n'esl pas seulement celle qui est

rapporlée dans la Bihle. mais aussi cclle du Magislère authenlique de l'Eglise. du Magislère

"riÀi.n, 
el celle transmise par les Pères et par les ma[lres spirituels. rapportée dans dcs

liwes qui aident à grandir dans la üe de l'Esprit : en arrière plan. il y a toujours la Parole

inspirée par Dieu.
Màis pour que cele Parole devienne üe, elle doit être " intériorisée " grâce à un

proc€ssus que les mallres anciens exprimaient par ces exprcssions étroitement reliées entre

ellæ : lcctio, mcdiUrio, "ruminatio', oralio, contcnplatio. ll laul donc une leclure méditée

du teitle. son assimilation intérieure, l'ahoulissement dans la prière et, souvent' dâns la

contemplation acquise.
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réalité. il s'agit d'une prière, qui restc toujours personnelle. mais
elle est située dans le cadre communautaire. ceci répond à notre
tradition : dans la plupart des communautés. le rythmc est telqu'il
convient d'assurer aux confrères un cspace pour ce type de prière
« indispensable ,', en prévoyant pour eux un lieu et 

-un 
moment

favorables. C'est une norme de sagesse pratique salésienne.
D'autre part. on doit se rappeler que la méditation n'épuise pas les
formes d'oraison mentale personnelle.

Notre texte se plaît à décrire les fins et les avantages d'une
telle prière. Il en relève trois.

Le premier, le plus évident, concerne notre relation avec le
Christ et avec lc Père : o Elle renforce nolre intimité ovec Dieu ,.
Ici s'applique directement tout ce qui a été dit à propos de la
prière personnelle en général. Tout amour authentique a besoin
d'intimité. et toute intimité a besoin d'un certain espitce de temps
disponible.

[,e troisième objectif ou effet concerne notre rapport avec les
autres : I'oraison mentale <( nourTit nolre dfu'ouement ouprochoin ,.
L'amour d'intimité débouche en fait dans I'amour de dédition :

celui quis'est entretenu avec le Seigneur se trouve disponible pour
son service.

Entre ces deux eflfets, le texte en signale un autre, le second
dans l'ordre, qui regarde notre état d'âme et notre style de üc :
I'oraison nous maintient üvants. I-es deux cxpressions employées
(o nous préset1)e..., sottvegarde notre libené ») nous font comprendre
que la méditation nous sauve d'un terrible danger : au cours de
nos journées, sous la pression du travail ou de Ia fatigue, notre
coeur peut perdre son élan, notre amour pcut s'affaiblir, notre être
peut se .. mécaniser >» dans la routine, et de là il est facile de
glisser dans la médiocrité. L'oraison personnelle est notre respira-
tion et notre réveih elle nous tait chèminer dans la liberté créatri-
ce. Qui a compris ceci ne voudra plus l'abandonner !

Ajoutons unc pensée paternelle et pratique de Don Bosco :
la méditation fidèlement pratiquée nous fait aussi avancer dans la
joie, et elle est par là une garantie de notre persévérance.
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Mais I'un des textes lcs plus typiqucs dc notrc Fondateur sur
ce point, comme aussi le célèbre articlc 155 des anciennes

Constitutions (sur la manière de supplécr lorsquc quelqu'un est

empêché de faire la méditation). nous font saisir une autre
conviction de notre Fondateur: la méditation ouvre à I'esprit
d'oraison qui doit imprégncr toutc la journéc ct animer tout le
travail du salésicn, l'invitant à agir pour la sculc gloire dc Dieu.
Dans cette perspective sc situe lc troisième type de prière
salésienne : à côté de la prière vocale et de I'oraison mentale, il y
ales oroisons jaculotoires, qui aident à transformer la vie en prière.
comme le dira le dernier article 95.16

le Te pie, ô Pèrc,
suscite en moi le désir pro[ond
du diologte perconnel ovec Toi"

par Jésus Christ, dons l'Esprtt Saint.
Donne-moi la copacité
de T'expimer ovec mes paroles
mo jote d'être ton ftls,
et fois-moi tt'ottver dons la renconlre ovec Toi
le soutien de mo vie d'apôtre,
pour maintenir toujourc vh'ant
l'amour envers Toi et envets mes frèrcs,
et pour nountr ma donation oux ieunes.
Je te le demonde par lésus Chist notre Seigteur.

16 Lo oraisons n jaculaoiræ » s,ont appelées par sainl Augustin « messages rapides qui

part€nl à I'adresse de Dieu ". Don Bosco ne pense Pas autrement. Il voit dans les

« jaculatoires » comme un concentré de l'oraison : " ls jaculatoircs. dil-il. synlhélisent en

raccourci la prière vocâle et mentale... elles partenl du c<reur et vont à Dieu. Elles sont

comme des dards de teu qui portent jusqu'à Dieu les affeclions du coeur el frapPent lc's

ennemis de l'âme. les tentations. les vices » (MB IX.997). Pour Don llosco. elles peuvent'

en cas de nécessité. remplacer la méditation qu'on n'a pas pu faire : « Je vous recommanrle

l'oraison menlale. Celui qui n'a pas pu faire la méditation méthodique en raison de voyages

ou de quelque emschemenl ou affaire... qu'il fasse au moins la méditation que j'appelle

des marchands. Ceux-ci pensent à leur commerce en quelque endroil qu'ils se lrowent... ')
(MB rX,3ss).
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ART. 94 LE SOUVENIR DES CONFRERES DEFUNTS

I.s fol au Christ ressuscité soutient notre espérance et maintient
vivante la communion avec nos frèrcs qui reposent dans la paix du
Chrlst. Ils ont dépensé leur vie dans la Congregation et plusieurs ont
même souffert jusqu'au martyrg par amour du Seigneur.

Unis dans un échange de biens spirituels, nous offrons pour eux
ayec neconnaissance les suffrages prescrits.

l-eur souvenir nous stimule à poursuivrc notrc mission avec fidélité.

L'afl.92, complémcnt de l'art.8. nous a rappelé la présence
parmi nous de notre Mère célcste. Dans la première partie, l'art.
9 nous avait dit que comme << membrcs de I'Eglise en marche,
nous nous sentons en communion avec nos frères du Royaume des
Cieux. A son tour. I'art. 54, dédié à la mort du salésien, affirmait
que .. le souvenir dcs confrères défunts unit dans la charité qui ne
passe pas ceux qui chcminent encore et ceux qui reposent dans le
Christ ,,. Les Constitutions nous invitent donc à invoquer nos
Protecteurs glorieux afin qu'ils intcrcèdent pour nous. et en même
temps à prier nous-mêmes le Père pour nos frères qui font encore
partie de I'Eglise souffrante. Avec eux tous, nous vivons I'admira-
ble mystèrc de la communion des saints.

[,e préscnt articlc se meut dans ce contexte, illuminé par la
,, foi au Christ rcssuscité » ct par,. l'espérance >>. que le baptême
a allumée en nous. Il insiste sur le ,. souvenir » (titre) et sur la
.. mémoire-souvenir » (paragraphc dc conclusion) : nous sommes,
en effct, facilemcnt portés à oublier... ct très vite ! [,a prière
explicite et fréquente pour les défunts. stimuléc par la lecture
quotidienne du nécrologe (cf. Règl 47), n'qst-elle pas une façon
familière de << maintenir vivante ,, la communion avec ces frères ?

Tout le tcxtc, commc on I'a indiqué, est une synthàse de la
vérité chréticnnc de la communion dcs saints : lc Christ, « prémice
de ccux qui sont morts ,. a associé nos frèrc^s à sa mort, pour les
rendre participants dc sa résurrection; c'est pourquoi nous les
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sentons vivants en Jésus Christ et unis ensore à nous dans un

échange récl de biens spirituels. Nous sommcs clairement rcnvoyés

à la foi dc Don Bosco dans le Paradis, là <lù ildésirait voir tous ses

fils rassemblés- Don Rua atteste : .. Il nous assurait qu'il avait

demandé et obtenu du Seigncur. par l'interccssion de Maric, le

Paradis pour dcs centaines de milliers dc scs flls, ct à tout moment

il élevaii I'esprit des élèves vcrs tc Ciel, Icur d<lnnant la plus sûre

espérance dc se retrouver là-haut avec lui "-l

Nous avons deux motifls pour ne pas ouhlicr et pour accentuer

notre prière z lo reconnoissonce, parce que la Congrégation dans

laquelÈ nous trouvons tant de biens a été construite par nos

frères. par leurs fatigues (« ils ont dépensé leur vie ") et par leur

<« souffiance >>; et ensuite lo responsobililé du présent et du futur,
car nous sommes appelés à continuer le travail qu'eux ont

commencé. dans la ndélité à la même vocation : lcur exemple nous

y stimule, conduit plus d'une fois mômc " jusqu'au martyre par

amour rlu Seigneur >r. Avec délicatessc. I'article mous proposc nos

frères détuntJcommc des modèles à imiter : dans leur donation au

Seigneur, dans leur travail, dans leur espérancc. nous découvrons

réalisé le chemin de la sainteté salésicnnc : s'ils I'ont parcouru,

pourquoi ne réussirions-nous pas. nous aussi ?2

L'article 76 des Règlements, quiprécise la forme des suffrages

prescrits pour les confières, nous avertit que no_tre regard doit

i'élargir à toute la Famille satésienne : parents défunts. " bienfai-

teurs et membre de la Famille " défunts.

t MBvfi.au
2 C,ot l'orpression de saint Augustin : n si rsti cst illi, cur nott cgt ? " (si ceux<i et ceuxJà.

pourquoi pas moi ?).
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O Pèrc, Toi qui nous os transmis
le don de notre vocotion et de noîe mission
à troven oussi le trovoil de nos confrères défunts,
donne-nous de vivre en communion ovec eux,
en continuonl ovec l'idélilé leur oeuvre
el en suivanl leur exemple;
hâte pour eux lo plénitude du bonheur,
et admets-nous oussi à en être parlicipnnts
dons le Chist notre Seigneur,
qui vit et règne pour l'étemité.
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ART. 95 LA VIE COMME PRIERE

Plongé dans le monde et les soucis de la vie pastorale, le salésien

apprend à rencontrer Dieu à travers ceux auxquels il est envoyé'

S'il découvre les fruits de I'Iispritl dans Ia vie des hommes,

spécialement desjeunes, ll rend grâce en toute chose;z quand il paÉage

léurs problèmes et leurs souffrances, il invoque F)ur eux la lumière et

la force de Sa présence.
Il puise à la charité du Bon Pasteur dont il veut être le témoin, et

participe aux richesses spirituelles que sa communauté lui offre'

lÆ besoin de Dieu perçu dans I'engagement apostolique le porte à

célébrer la liturgie de la vie jusque dans l'<< activité infatigable sanctifiée

par la prière et I'union à Dieu, qui doit être la caractéristique des lils
de Saint Jean Bosco »r.3

Cî. Ga 5,22
Ci. Ep 5,20
Cf.Red 1921,arr.291

I
2

3

Voicil'article quiconclut en mêmc tcmps le chapitre sur notre

prière et toute la seconde partie sur notre vie de consacrés

àpôtres. Il conclut en passant de I'aspect oommunautaire à l'aspect

pàrsonnel (., le salésièn... ") et en disant cc qu'on indiquait déjà

à0. l" début du chapitrc : la << vie dc prière " du salésien doit

débouchera dans la <c prière vécue ,,, dans la " liturgie de la vie "'
En particulier, le travail apostolique doit se translormer en

rencontre sanctificatrice avec Dicu.
c_et art. 95 se relic ainsi à l'arL.12 sur l'union avec Dieu dans

l'action, et en développe lc oontenu. Il se rclie aussi à I'art. 18 où

l'on disait que Ie salésien, en se donnant à sa mission << avec une

ardeur infatigable », sait qu'il coopèrc avec Dieu créateur et avec

le Christ constructeur du Royaume, et donc qu'il accomplit un

travail qui lui permet dc s'unir à Eux.
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La prière vécue du salésien.

En dévcloppant la même penséc. les quatre paragraphes de
I'articlc veulent décrire quelqucs traits dc la spiritualité apostolique
qui distinguc la vie du salésien et caractérise sa manière même de
prier.

Homme de foi. le salésien, conscicnt de devoir être un témoin
du Bon Pasteur, entre dans l'action animé par la .. charité
pastorale " du Christ et soutenu par les richesses spirituelles
vécues en communauté. Ce sont là les deux sources où il puise
continuellement. commc I'exprime le troisième paragraphe.
Chacun est tenu de vérifier constamment sa fidélité à ces deux
indispcnsables points dc référencc; mais il est non moins important
de souligner lc devoir de la communauté d'offrir réellement à
chacun la possibilité de la rencontre avec Dieu. Dans ce sens, les
Règlcmcnts généraux indiqueront la responsabilité qu'a la com-
munauté de programmer de façon opportune les rythmes de la
prière (cf. Règl 69).

Plongé dans I'action apostoliquc en étant muni de ces
puissants souticns, le salésien apprcnd à rcncontrer Dieu et se sent
provoqué continuellement à le prier dans son coeur : dans les
personnes à qui il est envoyé. ct spécialement dans les jeunes, il
découvre Dieu à l'ocuwe, il constate « les fruits de I'Bprit » et
peut rendre grâce au Père, comme Jésus lui-même qui « tressaillit
de joic sous I'action de I'Esprit Saint » et dit : .. Je te loue, ô
Père...! " (l,c 10, 2l), comme Don Bosco qui était stupéfait de
découvrir le travail de la grâce dans l'âme de Dominique Saüo ou
de Michel Magon. Vivant avcc les jeunes. il partage leurs problè-
mes et leurs souffrances et se sent poussé à prier pour eu(. en
invoquant pour eux la lumière et la force divines.

On notera comment les Constitutions énumèrent ici les
diverses formes de la prière (louangc, action de grâce. demande),
se rcfiétant dans la vie même du salésien. Il s'agit d'une prière
spontanée, immédiate. cordiale, quine demande pas un lieu à part
pour être faite, qui s'exprime fréqucmmcnt dans « I'oratio breüs ,
ou « jaculatoire » : c'est la prière dc la üe. faite de présence et
d'attention consciente à Dicu dans lcs divers moments du quoti-
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dien: c'est ta prière de l'apôtre quiüt avcc Jésus ct travaille pour

Lui.

La liturgie de la vie offerte par le salésien.

Ainsi le salésien réalise la .. grâcc d'unité r" de sa vocation'

La Règle dit qu'il celèbre la " lituryie de lo vie » : bclle exprcssion

que la Constitution .. Laudis Canticum » attribuc aux chrétiens qui

., s'offrent en service d'amour à Dicu et aux hommes, adhérant à

I'action du Christ ,r.2 C'est là la façon concrètc, pour le salésien'

coadjuteur et prêtre, de réaliser l'enscigncmcnt de Jésus de .. prier

toujours. sans jamais se lasser " (cf. L,c 18, 1) ou I'invitation de

I'apôtre Paul : .. Je vous exhorte. frères, par la miséricorde de

Dieu. à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à

Dieu : c'est là le culte spirituel quc vous avez à rendre "
(Rm 12, 1). . Et quoi que vous fassicz, en parole ou en oeuvre'

faites tout au nom du Seigneur Jésus' rcndant grâce par Lui à

Dieu le Père , (Col3, 17). Saint Augustin, reprenant les textes de

I'Ecriture, répète : « Chante à Dieu non seulcment avec la langrte,

mais en prenant en mains le psaltérion des bonnes oeuvres ".3

Don Bosco s'est parfaitement placé sur cet horizon- Nous en

avons la preuve dans un article écrit par lui pour les Constitutions.

dans lequel il lie étroitemcnl << Ies bonnes o€uvres » à la prière

proprement dite : .. I-a vie active à laquelle cette Congrégation se

àéroue spécialement fait que ses membres ne pcuvent avoir la
facilité d'accomplir beaucoup de pratiqucs de piété en oommun'

Pour ce motif, ils chercheront à y suppléer par le bon exemple

mutuel et to parfaite obsen'ance des devoirs généraux du chré-

tien ».4 Toutc,la vie apostolique, en tant qu'expression de charité

I ct. ccs, tzt
2 PeuL vI. Constilution Ap<ntolique l-audis Canticum, Rome 1970. n'I
3 . Non tanlum lingua canla sed etiam assumplo honorum oPerum psalterio » (St

Augustin).
4 Constiwtions rST§ XIII, t (cf. F. MOTTO, p. t83)
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pastorale. devient pour le salésicn unc vraic source de prièrc. une
magnifique occasion permanente de mcttre en oeuwe son
saccrdoce baptismal. [.e salésien agit en toute << rectitude ,,
apostolique. en serviteur. cn [îls. en prêtre : non pour lui. mais
pour la seule gloire du Père. Lui oftrant sa personnc, sa flatigue,
tous et chacun des jcunes au milicu desquels il travaille.

Dans cette perspective - et sculcment dans cettc perspective

- on comprend I'union profonde existant cntre travail et prière.
Dans la vie de Don Bosco, une telle union était si intense qu'elle
a fait dire à ses biographes qu'en lui Ie travail était prière. Don
Ceria affirme : <. La difflérence spécitîque de la piété salésienne
réside dans le fait de savoir flaire du travail unc prière ,. paroles
qui ont été reprises et confîrmécs par Pie XI : « Voici une des
plus belles caractéristiques de Don Bosco : être présent à tout,
harcelé par une foule continue de soucis, pris dans une masse de
requêtes et de consultations. et cependant avoir toujours I'esprit
en-haut, là où Ie ciel serein restait toujours imperturbable, où le
calme régnait toujours en souverain, de sorte que le travail était
précisément une authentique prière, et s'avérait le grand principe
de la vie chrétienne : qui loborot orot » .s

Le travail est prière, non pas parcc qu'il remplace la prière
(l'apôtre du Christ. au contraire, en resscnt I'urgence absolue).
mais parce qu'il est vécu dans I'amour de charité, synthèse de la
vie trinitaire, qui donne consistance et unité à toute la üe du
chrétien. Travail et prière sont ainsi deux moments du même
amour, au point de pouvoir dire qu'entre eux s'installe un rapport
d'idcntité. C'est cela la signitication dc o l'octivité infotigabte
sanctÜée par la prière et l'union à Dieu », que Don Rinaldi
alÏrmait être ,. la caractéristique des fils de Don Bosco >r.

De I'offrande de soi au Père en Jésus, Ies momcnts de prière
explicite du salésien sont l'exprcssion visible et en mêmc temps Ia
source à laquelle elle se réactive. Dans cette perspective apparaît
encore mieux le rôle centralde la célébration eucharistique. où le

'5 CF. P. BROCARD}. Don Bosco profondatnor,c uomo, profondamoue sarrlo, LAS
Roma 1985, p. 105
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salésien victime est offert et s'offre avcc la Victimc parfaite :

<. Que l.Esprit saint fasse de nous une éternellc offrande à ta

gloire... pai le Christ, avec Lui et cn Lui' à Toi' Père' tout

honneur et toute gloire ! ".

Le chapitre vII .. En dialoguc avec Dicu " s'ouvrait avec

I'affirmation qu" la communauté vicnt dc Dicu. sa sourcc (const

85). n ." 
"onôlut 

en disant que. grâce- à. chacun de ses membre's'

ellâ vit pour Dieu sa Fin, en la tîdélité à I'idéal salésien de

,. cherchèr les âmes et servir Dieu seul ''6

Seigneur lésus, qui dans lo vie terreslre

fus constamment uni au Père,
-donne-moi 

de Te rencontrer, Toi et le Père,

dons choque événemenl, en loute chose,

et spécialàment dons mes frères et dons mes ieunes'

Fais que mon trovoil aPostolique
soit une occasion de vivre uni ù Toi,

et que chocune de mes Pensées,
de mes poroles et de mes oeuvres,

devienne un sacriftce ogréoble ou Père

en communion ovec ton socilîce po(oit,
pour le salut de tous.

Toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles'

BlBLlgli;ilrirt üt LA

tr4AI:0,i'rti:ir, llür[ü
Ft,i: irrriill5t]a

6 Coll..t" de la messe en l'honneur de Saint Jean Bosco; cl' Const l0
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PRESENTATION

On lit parmi les o çisnlotions protiques et délibérotions , du
CG22 : « Le Recleur Majeur, ot)ec son Conseil, vero s'ily o lieu de
préporer un "cot'ntnenloire" des nouvelles Conslitutions qui scn'c à
en nppofontlir le sens, à en saisit'lo portée spiituelle et à stimuler
les confièrcs pour qu'ils les vivenl ,.1

Le Recteur Mojeur et son Conseil ont jugé u'ès signiticalive cette
sugg;eslktn co pitu I o ire.

C'est pourquoi dès décembrc l9tJ4, on se mit à étudier la
monièrc de répondrc à cel eng!gemcnl; mais on dut conslaler qu'une
réalisotion rapicle du trovoil n'éutit pos focile.

Dons les prcmiers mois cle 1985, le Recteur Mojeur constitua
une équipe fotmée d'une quinzaina de con[rères compétenls el
disponibles; il leur présento une distibulion orgunù1ue du contenu
des krnies des Constitulions el ossigna à chocun un sccteur de
trut,oil.2 It indiquo égolentent quclques citèrcs à suivrc dans lo
rédoction pour rester liclèles aux objectif.s proposés por le CG22.

En décentbre 1985, on pout,oit déjà pt'ésenler oLtx membres du
Conseil général un obonclonl motériel d'une prentière rédoction, en
vue d'une révision citique altenlive el d'une ét,entuelle restntc-
tltration.

Le taxta initiol, les obsen,otions ct les pru4tositions rccueillies

furent olors conlïées ou Sccrélairc générol, Don Francesco Maracca-
ni, chorgé cle donner à ce lexle, dons les litnites dLt possible,
hontogénéité, ptopottktn, linéoité, hottnonia des contanus el une
d ocu menta lù m «l équ o te.

I CCI:, Orienlaltons 1..1. cl-. l)munrcnrs n' Ll

2 I-'i'quipc était comlx)scle dc* coulrr\rc's suivants: ALIBRY Joscph. IIISS()l-l ('esare.

BOS(IO (iiovanni llattista. I"RANZINI (llcntcntc, ljR^'l-I'ALL()Nl: Raimontlo, I-()SS
Nicolo. MAltÂ('(:^NI liranccsco. M()'l'l'() l'rancr:co. NA'l'^l .l I'aolo. Nl('()1,[lSSl
Giuseppt. PAI{()N Ornero. SCIIWARZ I-uthvig. SCRIVO (iactauo. VAN LUYN
Adriaan. VI':CC[ll Juan Erlmondo. VICANO Âttgclo. VI(iANO l:gidio.
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Au début du mois de septembrc l9tJ(t, krut le motéiel était prêt
pour l'intpt'ession.

En suit,ant la pensée clu CG22, le Commenlairc se p,oPose en
''-slbsmnce 

tntis finnlités, qui lui donnent une physfumtntia prttpre :
- un approftmdissement docuinal ct ptulique tlu sens des Consti-

tutions:
- une vil,e perception de leur prtrtée spiittrelle:
- un stimulont com,oincont pour lo vie quuitlienne.

Du point de vue rédoctionnel, on o chttisi ltt t'oia clu com-
mentaire " article por orticle », exception foite pour lo quauième
ponie qui conceme les structures d'onitnnlion cl cle gouvememenl.
Tout en tenont compte de la ploce de chur1ue orlicle dons son

contexte propre (chopitre el pot'lie) et dons I'cnsemble du pojet
constilutionnel, on a pivilé§é l'opproÿtndissemenl des conlenus de

cltocttn des anicles, en y ojoutont des ré[érencas oux sources

ecclésiales et solésiennes et des considérutions sti,llulonles pour la
réflexion et lo protique.

Le cotnmentoire des oniclcs est précéclé cl\rna Inu'oductbn
générale sur lo significotion de lo Règle dans lo vie religieuse, d'une
synthèse sur l'ét,olulion histr»ique de nos Constilulions, et d'une
vision oryonique de lo suucture g,ktbole du taxte oducl réélabrtré.

On o inséré également tles perspectives de synthèse ou début de

chocune des Pot'ties, une explicolion brève et oppntptiée des c.ilolkms
bibliqucs de choque chopilrz, el Ltne explicutk»t concise du lien
inuinsèque exislunt enlre les Constitutions et les Règ,lements

généruux.
Pour foit'a saisit' lu pot'tée spit'ituelle clu Ctttttntentoire, on a en

out,e co,nposé des prières, qui aidant à reprendre le conlenu des

orTicles sous fotme d'oraison.

Ponni les citères qui ont guidé lo rédoclùtn du Cttrttmentairc,
ruppelons les suivants :
- veiller à l'exactitude doctrinule et à I'obiectit,ité des ospecls

histoiques;
- se situer clons l'orbite de Voticon II et des diractit,cs du Mogis-

tère de I'Eglise:
- se [ondet, poltr oulont que ce soit possible, sltr nos docutnenls
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d'impononce majeurc (É[ércnce à Don Bosco cl oux sources

solésiennes, ow Cltopites généruux, oux Acles du Conseil
générol, à ln " Rolio », aux éctits de témoins parTiculièrcmenl
signitîcotif.s,...);

- soulignet' les ospects de lu " sequelo Chrtsti », de Io lîdélité ou
Fondaleu.r, de ln réponse prophétique ow lemps nouveolu:

- tenir présent, dons chor1uc aflicle, l'unité globole du texte, celle
de chncune des ponies el des di[[érents chopitres:

- s'cxpimer dons un style oussi cloir et didoctitlue que possible.

De ce qui vient d'être dit, on peut déduirc que le travoil n'o pos
de prétentions scientil'iques : il est cepenrlonl fondé sur une exigence

de séieux dans l'étude et dons la recherche de lo port de l'équipe
des co-outeurs, dotés de sensibilité el cle compétences solésiennes
dons le secleltr des contenus qui leur fut ossigné.

Etant un lit,re qui commenle un lexte constitltlionnel repensé
« comtnltnoutoirentent » (donc rédigé ovec une cenoine diffilrence de
style et de sensibilité, mêmc si unifié cnsuile ovec soin por une
commission spéciale), le Commentaire porticipe de celle coroctétislï
que de collaborotion collégiale, montront visiblement (il est facile de

le conslater) une certnine diversité dons les opports.
D'u.n oulre point de vue, cependonl, celte totiélé enichit lo

valeur objeclive des contenus qui entendent, comnle les Constitutions
elles-mêmes, inspirer un style de vie fuit plus cl'expérience conlmu-
noutoire vécue que de logique personnalle et de style ttniloire.

Ce n'esl pos un lh,re à lit'e d'une traile comme si c'éloil un
t'on1on, ntois plutôt à métliter en suivonl lo lectLtre d'otTicles
détemünés. Il poun'o dès lors devenir porticulièremenl ulile pour lo
réflexion, et lo ptière, [oite personnellemanl ou en commLtnoulé.

Il convient en olttrc d'ut,ertit'qu'il ne s'ogil pas d'ttn docttment
oflicial, discLtté al opprutur,é clons chacun de ses purag'ophes por le
Recleur Mojeur (vec son Conseil: cepenclont, il s'agit d'un lexle
oulorisé, à lo rédaction et à lo révision duqLtel le Rccleur Majeur et

les mcmbres du Conseil générol ont oussi mis lo moin. Il o donc une
oulorité et une voleur non négligeoblcs en référcnce à la direction
spititualle et à lo fttrmatbn solésienne des confi'èrcs.
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Tondis que ie vous invile tous à en fait'e un trésor, i'adresse un

remerciement rrès sincèt'e ou Secrétoirc général, qui o coordonné le

travail, et à chocun des courageux collaborateurs, Eyâce à lo dédilion
généreuse de qui la Congégntion o à so disposition cet outil qualilîé
-et 

iche, qui peul oider la communouté et la personne à parcouir
ovec succès le chemin du renout'eou concilioire.

Rome, le 24 septembre 1986.

D. Egidio Vigaru
Recteu.r Majeur
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J. tlOSCO. Monori<'dcll'Ora«trio di Sun I'ranccs<'o cli Sulcs. par l'1. (leria.
S[:l'l'orino l9-lô

I:n [rançais : l)on Bosco. Souvcnin irut(]l)i()grâphiqucs. trarluction P.
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Relation du Recteur Majcur au ('(i
Riccrche Storichc Salcsianc. Il,rvrsta Istituto Storico Saltsiano
S ac rt »urtc tlu tt Co tc i l iu t tt, (lt»rst i t ut ion «.l u ('oncilc Vat icirn l l
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TROISIEME PARTIE

FORMÉS POUR LA MISSION D'EDUCATEURS
PASTEURS

l. Vue d'ensemble.

I,cs Constitutions consacrcnt à la lormation toutc la troisième

parric, quis'intirulc : " FORMES POUR LA MISSION D'EDU-
CATEURS PASTEURS ". Ellc comportc deux chapitrcs : le chap'

VIII. avec deux scctitlns, et lc chap. IX. Ellc c«rmptc cn tout 24

articles.
La dcuxièmc partic <.lcs Règlcments généraux la complète' Scs

dcux chapitrcs totaliscnt 25 articlcs.
Jctons un coup dilcil sur I'ensemblc.

1.1 Le chap. VIII préscntc lcs " ASPECTS CENERAUX DE
NOTRE FORMATION ". Il sc clivisc en deux sections.

a) La 1trcntière (an.96-101) traitc la FORMATION SALE-
SIENNE t.Ion* t,rn cnsemblc. EIlc cn consi«lèrc le principe

théologal, le moclèlc, I'actcur principal ct la méthode.

- Le pincilte théolttgolest lc Scigncur qui appcllc à vivre dans

son Eglise lc projct dc Don Bos«r @n.96).
- Le motlete original auqucl il tâut avant tout s'idcntilicr cst

Don Bosccr Fonclatcur. qui cst un guidc sÛr (an. 97)'

- L'acteur princiytl, après lc Scigneur qui appellc et conduit.

c'cst lc Salésicn @n. 9ti).

T.3-2
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- Lo méthode : dans sa communauté, lc Salésicn cultivc lcs
dispositions et utilise lcs moycns adaptés p()ur (< tairc I'expéricnce
des valeurs dc la vocation salésicnnc (ort.98), ,, cn vivant ct en
travaillant pour la mission communc » (ort. 99).

Lc rôle de la communouté pt'ot'inciole (ct. Const 58) sera
notamment de garantir unc lbrmation « inculturéc >> ct d'y veillcr
de près (orr. 100-l0l).

Une citation bibliquc introduit ccs aspects généraux et lcs
oriente vers le Christ : « Vivant sclon la vérité ct dans la charité,
nous grandissons en tout vers Cclui qui cst Ia têtc, lc Christ "(Ep 4, 15).

b) Lo seconde section (on. 102-108) préscntc lcs ASPECTS
GENERAUX DE LA FORMATION INITIALE. Ellc s'appuie
sur la première section pour I'appliqucr aux bcsoins particuliers dc
ce premier temps dc tbrmation.

Ce qu'il faut cultivcr avant tout, c'cst l'écoute et la docilité :
.. Parle, Seigncur, ton servitcur éc«lute ! " (1 S 3,9).

La complexité des objectifs à attcindrc et à harmoniser dans
I'unité vitale de la personne (nrt. 102), exige dcs formatcurs <. lcs
médiateurs de I'action du Seigncur >> (art. 104: Rètil 78) cr dcs
communoulés fonnotdces << organisécs expressémcnt dans cc but ,,
(art. 103: Règl 78.80.81).

Dans ces milicux où les rclations sont vraics ct authcntiqucs,
le temps de diologte entre I'initiative clc Dicu qui appcllc ct la
liberté du Salésicn qui accucille ct répond t'idèlcmcnt (ort. 105)
apporte une formation réelle.

1.2.[-e chap. IX décrit LE PROCESSUS DE LA FORMATION.
C'est un itinéruirc qui a un point de dépan et un point d'oni-

vée : ,, Celui qui a commcncé en vous ccttc oeuvrc cxccllcntc cn
poursuivra I'achèvemcnt jusqu'au jour de Jésus-Christ » (Ph 1, 6).
Il commencc lorsque lc conlièrc prcncl conscicncc dc sa vocation
et s'emploie à en évalucr I'authcnticité ct à véritjcr s'il a lcs
aptitudes requiscs (ott. 109). Il sc tcrminc au momcnt clù, avcc
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I'aicle dc la grâcc, il donnc à sa pr«lprc vic consacréc son achève-

mcnt suprômc (cf. Const 54).
Cc parcours comportc dil'l'crcntcs étapcs (préparation

immédiatc au noviciat - n«rviciat - périodc dc la profcssion
tcmporairc), avcc lcurs objcctls proprcs ct dcs passagcs «lc I'unc
à I'autrc moycnnnanl lcs odntissiorts §ui font lc point sur lcs

nivcaux dc maturité rcquis ct acquis.
La pr<ll'cssion pcrpétucllc nc marquc pas le tcrmc de la

lormation, mais la rcconnaissancc cl'unc maturité spiritucllc et
salésicnnc sulTsantc pr)ur « acquérir la capacité d'apprendrc à

partir dc Ia vic >, (afl. I l9), «lc manièrc à pouvoir vivrc dans la

suitc lcs situations lcs plus ordinaircs ct lcs plus ditticiles ct d'en
tirer une formation.l

2. Aspects intéressants.

Cc coup d'ocil général nous invitc à prendre lc temps de

réfléchir à I'unc ou I'autrc qucstion dignc d'intérôt :

2.1. Pourquoi la .. Formation ,, figurc-t-cllc dans la TROI-
SIEME PARTIE dcs Constitutions ?

2.2. Qucl cst lc fil conductcur dc cettc vastc matière ?

2.3. Pourquoi s'cst-on étcndu si largcmcnt sur la f<lrmatitln
initialc ?

2.4. Pourquoi Ia fiormation cst-ellc si importante dans la
Congrôgation ?

I [, not" -5 de la pr('scntation tIc la rlcuxic\mc parlie raplxlail quc la Congrégation Pour
lcs Instituts de vic consacri.e ct lcs Soci(.t('s dc vic aJxrstolique avait pulrlié un dtrcument

intitulé: * I)rn:clir't:.s anr la finnutittn dans lcs htstirus rdi§l.rt.r ". datc( du 2 février 199).

Pour l'c(tudc dcs chapitrc's VIll et lX. il esl tout indiqué dc s'v rcF)rlcr (N. D.'t.).
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2.1 Pourquoi la formation figrrre-t-elle dans Ia troisième partie ?

La première ct la seconde partie dcs Constitutions, d'unc part, ont
préscnté les traits csscnticls du prolïl dc la Société de saint
François de Salcs et son projet dc vie particulicr, commc ., lc
testament vivant de Don Bosco ,r,2 sa v<tic évangéliquc authcnti-
quc mise à jour ct rcnouvcléc. La quatrième partic. par aillcurs.
traitcra du servicc rcndu par I'autorité pour la réalisatkrn dc cc
même projet. La fiormation sc situc entrc lcs dcux, ct les Constitu-
tions cxpliqucnt pourquoi.

Fotmer, c'cst accompagncr chacun jusqu'à cc qu'il attcignc la
plénitudc dc son clévcklppcmcnt ct. cn mômc tcmps, lc mcttrc cn
relation active avcc ccux qu'il est appclé à connaîtrc. scrvir ct
sauvcr : les jcuncs, spécialcmcnt lcs plus pauvrcs, ct lcs milicux
populaires. C'cst la signilication rlu titrc : .. Rrrmés pour la mission
d'éducateurs pastcurs ».

Mais sans un projet de t,ie volable ct sans une idéc hicn établic
de sa signification. il n'est pas possiblc de sc former ni dc progrcs-
ser dans ses contacts. ses découvcrtes, sa conversion ct sa croissan-
ce.

La Congrégation nourrit l'espérance dc résoudrc positivemcnt
les questions ct les problèmes qui se poscnt.3 Mais son cspérancc
et son optimismc nc se justilient que si Ic projet dc vie qu'ellc
garde en dépôt pour lc transmettre ct quc Don Bosco a vécu le
premier, est connu et accueilli (c'est la PREMIERE ct la
DEUXIEME PARTIE). La Congrégation dcmandc qu'il devicnnc
progressivemcnt effectif chez chaque confrère et dans les commu-
nautés à travers « un proccssus dc formation » (c'est la TROI-
SIEME PARTIE). Ellc met à sa disp«rsition lc charismc dc
I'autorité qu'elle possède et exercc << au nom ct à I'imitation du
Christ » (Const 121). On nc règlemcntc et on n'organise quc cc
qu'on vit (c'est la QUATRIEME PARTIE).

2 Constirutiorts, Préamhule: cl. Constiutiotts 198J, Préscntation. p. 6

'3 cf. cc.s, e5g
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Dcux phrascs rlc l'art. 96 résumcnt la signil'ication de la

séquence projet-fr»m«lion : Jésus .. nous appelle (.-.) à rtivre dans

l'Eglise le prulet de nolre Foncloleur commc apôtrcs dcs jcuncs.

Nous r'éponclotrs à cct appcl en nolts en808cünl dons une fotmolion
oppropiée el continue >,.

Don Bosco a c()nnu lui aussi ct transmis aux siens le besoin à

la fois cle I'estimc ct dc I'cnth«lusinsmc pour nourrir son projct de

vic ct s'cngagcr dans la lbrmation...
[,c chan<linc Hyacinthc Ballcsio nous parle du climat extraor-

dinairc de contacts dans lcqucl Dtln Bosc«l proposait son projct,

dc sa bcauté, clc sa lascination ; .. En rcvoyant comment on

mangcait et on sc n«rurrissait, nous nous étonnons à présent

d'avoir pu passcr par là sans cn souffrir parf«>is ct sans nous

plainclrc. Mais nous étions hcurcux, nous vivitlns d'aflbction ! On

haignait dans unc atmttsphèrc mcrvcillcusc qui nous comblait et

n,rur n" pcnsions à ricn d'autrc ,r.{ Nous voici au projct. à la
prcmièrc ct la scc<lndc partic clcs Constituti«lns !

Don Bosco évcillait clcs clésirs puissants' presqu'un besoin

irrésistiblc. Rappclons lcs cft'cts chez Dominique Savio de son

scrmon sur la sainteté. .. C'était un dc ccs dimanchcs au cours

desquels on commcnçait clans lcs trois Oratoircs du dimanche lcs

catéchismes dc Carômc ,. Don B«rsco était là' lui aussi, et

participait aux activités pour motivcr, convaincrc, et veiller à la
maturation dc la libcrté ct clc l'auttlnomic dc chacun : " Nous

gravirons enscmblc la montagnc du Scigncur ,,.s Nous en sommes

donc à la f«lrmati«ln. notrc troisièmc partic !

a MB rv.33l
5 MBvll,337. t,e phrase tie l)on []<xco rapgrrtéc ici provient dc la narralion du songe

où il se vovait gravir avec pcine unc haute montagnc avec sts jcuncs collatrrratcurs Comme

plusieun compagnons rlc vrwage avaicnt disparu. I)on Bosco se mil à ré[ltlchir ; " .le vois

ce que j'ai à taire (...). .Ic ne puis comptcr quc sur ceux <;uc j'aurai lirrm('s pc'n;onnellcmenl

(...). Jc vais donc relounler au picrl dc la montagnc. rasscmhlcr de nontlrreux enfanls. me

faire airner rl'cux. lc.s formcr à suplx)rter couragcuscn)cnl lcs (Trcuvcs ct lcs sacrificts (...).

Ils m'olÉiront volontiers (...) nous gravinrtts cusemble la ntonlagnc du Scigneur ".
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2,2 La formation permânente, attitude et principe organisateur.

La lccturc clc Ia troisièmc partic rlcs C«rnstitutions. nous lait
hicntôt découvrir quclit.ft»tttotiott ltcnttunantc cst au cocur clc tout
lc pr«lccssus clc la lrlrmation.

La frrrmation pcrmancntc cst « âvârlt k'tuL uttc olliluda
perxtnnelle » Qui clcvicnt. pitr sa lilrcc ct s«ln cxtcnsion un

" principe otgoni:;otaur qui inspirc ct <lricntc la frlrmation tout au
long rlc l'cxisl.cncc ,,.t' Lc C.G22 ohtinl. clès lc déhut un hcurcux
conscnsus sur cc p«rinL. rcclcvablc clu rcstc au CG21, à Ia
FSDB/I981 ct à dc nombrcux Chapitrcs provinciaux.T

La frlrmatir)n pcrmancntc cst d«lnc avant tout unc attituclc
pcrsonncllc. Ellc disposc ct cnqaqc concrètcmcnt " à réaliscr son
proprc ôtrc commc réponsc hist<lriquc. lihrc ct rcsponsahlc ,,8 à

l'appcl dc Dicu.
Lc dialoguc cntrc I'initiativc rlc Dicu ct la lihcrté du Salésicn

sc nouc :

Dans lc contcxtc d'unc Alliancc. Lc Scigncur appcllc cn cfl'ct
à rcprcndrc ct à conl'irmcr à nouvcau " lc mystèrc dc I'al-
liancc baptismalc pour qu'cllc s'cxprimc avcc plus d'intimité
ct dc plénitgdc » (Const 23). C'cst unc Alliancc quisc pcrçoit
ct s'cxpérimcntc commc un principc divin qui résidc au plus
profond dcs cocurs, ct qui animc, oricntc ct inl'lucncc dc
l'intéricur t«lutc la vic."

A l'intéricur d'un pr«rjct qui fiut cclui dc Don Bosco ct qui,
par unc grâcc analoguc àr la sicnnc. cst aussi lc nôtrc. lrs
grands titrcs clcs C«lnstituti«rns lc décrivcnt : Envoyés oux
jeunes - en communautés frotemelles et opostoliques - à l« suite
du Christ obéissonl, p(ut,t? et chustc - en diulogue avec le

6 cc-zl. 3oa
7 cf . <'G2l,30tt: ljSl)l)/l9r.rl. 41.5: ((ill Sch<tni pr<,cupiroluri l. ll(xri. llltT: II. 387-388.
8

q
(-(;.S, ()61

(1f../r 31. 1l-34: liz 3b.2tt-27
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Seigneur. C'cst un projct typiquc. unc cxpéricncc <Ic v«lcatitln
à suivrc la Christ sclon I'csprit clc D«ln Btxc«1, crlnslammcnt
ouvcrtc aux nouvcaux hcsoins légitimcs qui apparaisscnt dans

Ia vic dc I'Eglisc, dans l'histoirc clcs culturcs ct spécialcmcnl.
dans ccllc tlcs jcuncs ct clcs milicux populaircs.

Si l'on cst lïdèlc. cc pr«rjct concluit 2t « s'cngagcr clans unc
lilrmati«rn appropriéc ct continuc ». pt)ut toutc la vic ct cn t«lute

circonstancc, puisquc cct cn-qagcmcnt conditionnc (( la qualité ct
la flécon«lité dc notrc vic rcligicusc aptlsLtlliquc ,, (Const l lft). La
volonté dc sc pcrl'cctionncr sans ccssc (la lbrmati<ln pcrmancntc)
lait partic dc la vocatitln : cllc cnglohc scs valcurs ct scs cngagc-
mcnts p<lur toutc la vic. ct «lcvicnt ainsi trtut naturcllcmcnt lc
ptincipe qui u'ylotti,sc tout lc pr«rccssus dc la ltrrmati«ln.

Ellc cst à I'oriqinc cn cl'l'ct dcs ctilères qui oricntcnt le

proccssus «lmplcxc clc la lirrmatitln.
Puisquc c'cst à chacun pcrsonncllcmcnt qu'il revient de

réponclrc à I'appcl tlc Dicu, sa lirrmati«rn clcvra ôltc personnolisée,

c'cst-i\-dirc sc lirirc àt sa mcsurc. trouvcr un justc équilibrc cntrc
sa lilrmation ct ccllc du qroupc. cntrc l'adaptati«rn à stln rythmc ct
lc tcmps prévu pour chaquc phasc.

Puisquc chacun tloit ôtrc accompagnéc ct c«lnduit avcc tout cc
qu'il cst, lc proccssus dc ltlrmatitln dcvra ôtrc :

unitoire : lcs divcrs aspccts dc la lilrmatitln salésicnnc clcvrtlnt
êtrc préscnts clans chaquc phasc ct harm<lnisés cn unc unité
vitalc : la maturité humainc. l'approltrnclisscmcnt dc la vie
rcliqieusc, la préparati«rn intcllcctucllc ct I'intégration dans Ic

travail apostoliquc:

prtgressif, car chaquc phasc cloit continucr Ia précéclcntc ct
préparcr la suivantc. mais cn acccntuant pt>ur chacunc d'cllcs
scs aspccts spécil'iqucs.

Lc Scigncur inspirc ct c«rncluit chacun pcrs«lnncllcmcnt; mais

c'est aussi à chacun qu'il rcvicnt tlc parcourir cct itinérairc :

l'cxpéricncc pcrsonncllc cst au c()cur dc ttlut lc chcmincmcnt. cc
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qui imp«lsc dcs méth«lclcs. clcs licux. clcs contliti«rns ct dcs instru-
mcnts appropriés.

" [-a ltlrmation pcrmancntc cst (cklnc bicn) un principc organisa-
tcur qui oricntc la lrlrmatiol'l tout au lonq clc l'cxistcncc ,,.10

2,3 La formation iniliale.

Dans l'cnscmhlc clc la lormation. la lormation initialc rcvôt
unc importancc particuliù.rc.

Lc CG21 avait dé.ià donné l'oricntation suivanlc: «... N«rus
nous attachons principalcmcnt aux phirscs initialcs dc la l«trmati«ln.
Car c'cst à cllcs quc lirnt rélércncc lcs problèmcs rclcvés par lcs
Chapitres provinciaux: ct par aillcurs. cllcs préscntcnt du point clc
vue dc la frlrmation clcs caractéristiqucs p:rrticulièrcs ct qui nc sc
rctrouvcront plus ,.lI

Lc CG22 a codil'ié ccttc oricntation cn consacrant à la
[ormation initialc scpt articlcs sur trcizc clans lc chapitrc VIII ct
huit sur onzc clans lc chapitrc IX clcs Constituti«lns, ainsi quc onzc
sur quinzc dans lc chap. IX rlcs Règlcmcnts généraux.

ll cst éviclcnt quc Ia formation initialc cst à privilégicr parcc
que :

Elle établit lcs racincs du scns dc l'appartcnancc. ct assurc
l'unité d'csprit ii partir cic laqucllc t«rut lc rcstc scra cntrcpris.
voulu ct réalisé clans la suite;
Ellc cst au scrvicc dc la missi«rn, puisqu'cllc rcncl capahlc dc
poser un jugcmcnt critiquc intégral, sckln dcs critèrcs dc
scicncc et dc foi. Sans ccttc capacité, <ln nc fcrait quc
rcproduire mécaniqucmcnt lc passé «lu accucillir lcs préjugés
sans prcndrc dc rccul, scktn lcs m«xlcs «lu momcnt;
Ellc est au scrvicc dc la pcrsonnc puisqu'cllc la mct cn
condition sul'llsantc pour pouvoir s'intégrcr avcc cfificacité

lo rcfl, rlg
tt ct;2r, zq3
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dans lc travail pastoral qui clcvicndra ainsi lc licu naturcl ct
qu«rticlicn tlù sc poursuivra sa frrrmati«ln.

2.4 Imglrtance de la formation.

Avant clc c<lnclurc la préscntation dc la troisièmc partie, il cst
imprlrtant clc rélléchir un pcu sur l'importancc dc la ltlrmation
dans la vic ct clans la missi«rn salésicnnc.

t c CGS allirmc : " L'inpr»loncc de la ftnnntion esl .ftndomenlo-
/e. C'cst d'cllc quc dépcnd cn grandc partie l'épan«ruisscmcnt
personncldc chaquc salésicn ct l'unité d'csprit dc t«rutc la Congréga-
tion ,r.ll Après trcizc ans cl'évaluati«ln dc la vic clc la Congréga-
tion. unc c«lnviction s'affirmc avec décision dans lc discours dc
clôturc du CG22: .. Dans la grandc évoluti«ln culturcllc «rù n«rus

nous scntons cntraînés. la fl<lrmation dcs pcrsonncs constituc l'unc
dcs priorités lcs plus indispcnsablcs dc l'avcnir ,.rl

Ccllc-ci. cn c[[ct :

continuc l'«lcuvrc du Fondoteftr ct sa patemilé:
favorisc la l-iclélité it l'urtité du charismc ct l'cngagcmcnt à le
développer;
harm«rnisc dans la c«lmmunauté lcs dtlns pcrsonncls de la
naturc ct clc la [râcc avcc lc charismc dc l'lnstitut, dc façon
qu'ils grandisscnt lcs uns autant quc I'autrc ,. dans I'amour
parfait dc Dicu ct clcs hommcs ,.1{

2.4.1 Lo fonnotion pruilonge I'oeuvre du Fondoleur el so ltotemité

En Don B«rsc«r. l'Esprit a été préscnt p«lur lairc gcrmcr lc
charismc ct révélcr la mission et Ia lormc particulièrc dc vic quc
la S«rciété était appcléc à réaliscr dans l'Eglisc.

12 cr;.s, t-s,l
l3 r-r;-?l Docurncnts. 87
ll C,rr.rl 2-5: ct. P(l I
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Quand <ln lit sa vic. on rcstc imprcssitlnné dc vtlir qu'il a cu
conscicncc cl'avrlir été choisi c()mmc inslntntcnl clc Dicu : ,. Lc
maîtrc dc mcs ()cuvrcs. c'cst Dicu. C'cst Dicu qui lcs stluticnL ct
D«rn Brtsco n'cn cst quc l'instrumcnt ,rl5 inspiré. ctlncluit sur unc
v«ric nouvcllc qu'il nc connaît pas ct dont la dircctitln nc s'cntrc-
voit quc pas à pas. Conscicnt clc la rcsponsabilité quc Dicu ct
Maric lui avaicnt conl'iéc. Dtln Bosctl dit un jour : " La Vicrgc
Maric m'avait intliqué cn vision lc champ cl'action où jc clcvais

travaillcr. Jc posséclais lc pro.ict d'un plan préméclité. complct (...)
J'ai clû. sclon cc qui m'avait été indiqué. allcr à la rcchcrchc dc
jcuncs compaqn()ns. quc ic tlcvais chtlisir. instruirc ct lilrmcr
m<ti-mômc ,r.16

Don Bosc«l cxprimc avcc litrcc. parlilis avcc vivacité' .ça

volonté rl'ossurer lu lr«n.smi.s,sk»t clc xtn expéricncc ct d'y vcillcr
pcrsonncllcmcnt : " A préscnt qu'()n sc mct à n«rmmcr Dircctcurs
dcs gcns qui nilnt vécu quc pcu clc tcmps à côté tlc Dtln Bosc«r.

on cirurt lc risquc clc voir diminucr lcs rclations ctlrdialcs ,,17 ct
cr«lîtrc la latiguc ct lcs clil'llcultés pour (< ramcncr cc grancl nomhrc
à un scul csprit ct à unc sculc âmc ,.rs Il multiplic lcs écrits ct
lcs cntrcticns. mais surtout il oricntc vcrs la Règlc. car c'cst par

ellc quc sc transmct lc charisme. .. Jc vttuclrais vtlus accompagncr
moi-mômc. mais cc quc jc nc puis fairc, lcs Ctlnstitutions lc
lcront ,.1" Ccllcs-ci rccucillcnt. pour autant qu'unc par<llc

humainc cn soit capahlc. unc cxpéricncc clc l'Esprit qui vcut
prom«luvoir unc autrc cxpéricncc. ccllc tlu Fontlatcur cn clialtlguc
avcc scs disciplcs pour prov()qucr lc mômc s«lul'llc ct la mômc

manièrc clc suivrc lc Christ.

C'cst en cc scns quc /r' Fonclolcur esl Père : il cngcndrc à unc
nouvellc climcnsion clc vic. ctlmmunicluc cc tlu'il a rcçu, mais d«lnt

il s'cst approprié ct qu'il transmct commc tcl. Il cst cl«rnc aussi un

ts Mn w.zst
tb MR ilr.24i
l7 M/l xrrr. tls.s

lE M/, Ix. rrtxl

19 ('r»rstilutirrrtr I'r['anrhulc: cl. t).Rt)Â. I.<'tt. cir«ilari. 1t. 49t]
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fonnoleur cL un nruîlre de fr»ntalion, car il c<lmmuniquc vitalcmcnt,
cntraînc sckln lc plan dc Dicu, cnscignc. rlricntc ct guidc.

Don Bosc«l a compris clcux choscs importanLcs :

quc la lirrmation apostoliquc a hcs«lin dc s'assimiler en prufon-
deur : «ru bicn cllc cngagc toutcs lcs aptituclcs ct lcs cl«lns de
grâcc du Salésicn (cl. Const W. 102) ct p<lur t<lutc la vic
(cl. Const 9[t), ou bicn lc Salésicn nc scra jamais apôtrc des
jcuncs;

quc cettc assimilation progrcssivc nc sc réalisc <1u'à trovers des

ntédiotions et de:; modèles qui aidcnt à passcr dc Ia joic d'êtrc
avcc eux au clél'i rcsscnti clcvant nos proprcs capacités pour
arrivcr à assimilcr pcrsonncllcmcnt lcs valcurs quc nous
transmcttons (cl. Const 104).

Pour répanclrc cn n()s c()curs unc grâcc scmblahlc à cellc dont
il gratilïe lc Fr»trloteu4 I'Esprit agit à travcrs diflérentcs média-
tions : la Sicnnc avant tout (c[. Const 9(r) et cclle tlc la Fomille
rcligieuse qui garclc Ic charismc, lc mainticnt vivant cl. actil', Ic
révèlc par sa pr()prc cxistcncc cl répontl à scs cxigcnccs. La
Congrégation mct cn ocuvrc lurs lcs élénrcnls de fr»ntotion
néccsaircs p()ur quc l'cxpéricncc du Fondatcur qui vit cn cllc
dcvicnnc cflcctivc ct pcrsonncllc cn chacun dc scs mcmhrcs. Ellc
prokrngc ainsi la prcmièrc sénération spiritucllc.

2.4.2 Vocotiott personnelle, pcrsonne el formotion.

L'identité «lc la v«rcati«ln. la pcrsonne et leur avcnir sont
étroitcmcnl liés cntrc cux. Lc projct de la vocation <Ioit être
compris, assumé ct traduit dans l'cxistcncc personncllc. Il met
clonc cn causc I'cngagcmcnt ct la rcsponsabilité du Salésicn, sa

libcrté, sa créativité ct surt«rut sa clocilité. tc pr<rjct <lcvicnt une
cxigcnce qui intcrpcllc.
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La formatir)n est capablc d'y répclndrc. Ellc acc«lmpagnc lc
passagc du Salésicn « pcnsé » ct proposé commc idéal (lèrc et
2ème partics) au Salésicn << en lrlrmati«rn continuc >>, cn routc vcrs
I'accomplisscmcnt de lui-mômc (3èmc partic).

Ce dynamismc cst suggéré par lc vocahulairc dc la troisièmc
partic : .< dialogue " (Const 105). « appcl » ct <. réponse »

(Const 96), « proccssus >> et .. expériencs ,, (Const 9ft), « rcsponsa-
bilité ", .. croissancc » (Const ÿ9), " chcmin dc rcsp«lnsabilités
croissantes » (Const 105).

La formation éveillc, accompagnc t«rujours et rcnfrrrce [a

vocation pcrsonncllc. son unité ct son épanouiscmcnt. Ellc pcrmct
et encourage une " tidélité capahlc tlc rcportcr à l'aujourd'hui «lc

la vie et dc la missi«)n (...) I'ardcur avcc laquclle (Don Bosc<l) s'cst
laissé conquérir par lcs intcntions origincllcs dc I'Esprit ",r ainsi
que son charismc vivant ct ingénicux.rr

m cl. Rttig"ot ct pronotion hutnainc, CRIS. Rome 1980. n. 3()

2t ct. MR. z3r: pc, l-Zt F.t, 11
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CHAPITRE VIII

ASPECTS GENERAUX DE NOTRE FORMATION

La formation csl un cngagcmcnt pcrmancnt. unc collaboration
constante avcc lc Saint-Esprit pour dcvcnir semblablc au Christ,
un itinérairc suivi p«lur répondrc à l'invitation de Dicu.

Lc Chap VIII préscntc lcs .. Aspects généraux de notre forma-
tion », c'est-à- dirc lcs principcs, les critèrcs et les conditions qui
définisscnt ct rcndent possible lc projet de formation quc la
Congrégati«rn offrc à ccux qui sc scntcnt appelés à la vic salésien-
ne.

La prcmièrc seclion comportc 6 articlcs (96-101) ct cxposc lcs
aspects généraux dc la formation salésienne dans s«rn enscmble.

En voici lcs points importants qui doivent sc vérifier tout lc
long dc la vic pour progresser dans la vocation :

l. S'cngagcr dans la formation. C'est la prcmière réponse à
donncr à I'appel dc Dicu. lc prcmicr dcvoir de celui qui cst
appelé. L'an. 96 exprimc et garantit le pincipe tltéologal qui
est à la base de la formation : I'appcl du Seigneur.

2. Appclés par le Seigncur (vocati«ln). nous nous cngagcons à

êtrc Salésicns (formation). La nature dc notre vocation
détcrminc I'oricntation spécilïquc dc la formation.L'ort.97 en
indique lc pincipe chorisnmtique.

3. Qu'est-ce quc la lormation ct cn quoiconsiste-t-elle ? C'est un
pt'ocessus qui durc ktule lo vie ct consisle à foire l'expéience
des valeurs de lo vocotion salésienne. C'est l'ort. 98. Cette
expéricncc, dit l'an. 99, sc fait .. cn vivant et en travaillant
pour la mission communc ',. C'cst le pincipe méthodologique.

4. [.e premicr rcsponsablc dc sa vocati«ln et par conséquent de
sa formation pcrsonnellc cst le con[rère (cette rcsponsabilité
est soulignéc à plusicurs rcpriscs dans lcs Constitutions). La
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communoulé. qui gartlc ct manilcstc Ic charisme par sa vic et
son travail. cn cst lc milicu naturcl, le licu où I'on cn fait
I'cxpériencc: cllc cst tlonc. cllc aussi, un sujct dc la fittrmati«ln
qui doit progrcsscr ct sc renouvclcr sans ccssc (ot't. 99).

5. La formati<ln salésicnnc dans le mondc est à la [ois unitaire et

dit,ersilîée. Ccttc caractéristiquc ticnt au charismc «lrigincl
(art. 100).ll a un contcnu spécilîquc ct permancnt qui assure
I'unité cle la formation; mais sa léc<tndité cntraînc dcs maniè-
rcs différentcs dc la traduirc dans la vic concrètc : un cocur
salésien uniquc ct dcs visagcs multiplcs, un scul esprit ct dc
nombrcuscs scnsibilités.

6. L'art. l(X) donnc la raison fiondamcntalc du <Icv«rir irrcmplaçahlc
et des Provinces ct de lcur responsabililé principalc. Ellcs ont unc
aut«rnomie rcconnuc. dcs organcs a«laptés ct dcs possihilités ptlur
mettrc concrètcmcnt la formation cn ocuvrc (ot1. ]01).

Lo seconde section considèrc lcs aspccts généraux particulicrs
de la formation initialc.

1. Les objectifs fondontentarrr sont lcs dillércnts aspects (matura-
tion humainc ct approlondisscmcnt dc la vic consacréc)
harmonisés cn unc unité vitalc (ofl. 102).

2. Le milieu : cc sont lcs communautés organisécs exprcssémcnt
dans ce bul (ort. 103).

3. Les responsobles : lcs flormateurs ct lc Salésien en f«rrmation
initiale. avcc leurs rôles et lcurs tâchcs spécilÏques (ort.

104-10s).

4. Le processus de la fonnation (on. 106-108) : un curriculum de

niveau équivalcnt, avcc dcs ohjcctifs ct dcs contcnus semhla-
bles, distribués en péri«ldcs ct cn phascs succe.ssives ct
caractérisécs par unc volonté dc clisccrncmcnt dc plus en plus
engagéc.
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Section I

LA FORMATION SALESIENNE

« Vivonl dons lo véité et dans lo chailé, nous gnndirons en
tottt vers Celui qui est lo lêle, le Chist " (Ep 4, I5).

Vu la nature historique de I'Alliance, I'Ecriture insiste
beaucoup, par analogie avec le développement humain, sur la
croissance, sur le développement de la vie religieuse et de la
foi. Le Nouveau Testament lui apporte son éclairage : la
justification par le Baptême ne marque que le début du salut et
non son achèvement, pour lequel il faut dépasser le stade
infantile et devenir des hommes spirituels (cf. 1 Co 3, 1 s.; He
5, 12 ss.); en d'autres termes, la vie chrétienne est régie par la
loi du progrès; la perfection est un but qui dépasse les possibi-
lités humaines : elle est eschatologique et produite par la grâce
(Ph 2, 12 s.); la croissance a un but ultime qui se pose aussi
comme modèle : c'est la relation avec le Christ.

ll est facile de voir dans les Evangiles I'influence de Jésus
sur la croissance de ses disciples. C'est avec beaucoup d'à
propos que I'art. 96 cite Mc 3, 14 et Jn 16, 13. Mais notre
citation provient de Ep 4,7-16, qui exprime toute la signification
de la maturation chrétienne.

Cette section de la Lettre aux Ephésiens a pour thème " la
construction du Corps du Christ " (4, 121 par les charismes et
les services de tout genre. La source et le but de ce processus
est " I'homme parfait », autrement dit le Christ dans sa plénitu-
de, le Fils de Dieu (4, 13). Si cela implique une mise en garde
contre des modèles antagonistes (4, 14), , il s'agit surtout de
travailler à son progrès personnel en vivant et en témoignant la
vérité par la charité, c'est-à-dire en vivant I'Evangile en commu-
nauté (en Eglise) marquée par I'amour fraternel.
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" Grandir en tout vers Celui qui est la tête, le Christ " ce
n'est pas enfermer sa croissance chrétienne dans une sphère
intimiste et sacrée. Mais si I'on reconnaît, comme saint Paul,
que le Christ représente la plénitude et le destin de I'univers,
toute croissance nécessaire au développement historique de
I'humanité doit se poursuivre, se proportionner, se purifier,
s'orienter et se vivre en rélérence à Jésus-Christ et à la cause
de son Evangile.

Dans cette optique, la formation, qui est typiquement une
tâche éducative, doit mettre à profit les progrès des sciences
humaines en la matière, mais elle a surtout le devoir fondamen-
tal de se laisser inspirer, renforcer et orienter par la « grâce du
Christ ". Les Constitutions le disent ailleurs à propos de notre
service éducatif pastoral, " orienté vers le Christ, homme
parfait " (Const 31).

***
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.lésus a appelé persotrnellemellt ses apôtres ptur qu'ils demeurent

avec Lui et lx)ur les ettvoyer prttclamer I'livangile.l ll les a Pré;rarés avec

un amour patient et leur a donné I'lisprit Saint pour qu'Il les guide
jusqu'à la vérité tout entièt'e.2

Il nous appelle, nous aussi, à vivre dans I'Eglise le projet de notre

l'ondateur commc a;mtres des jeunes.
Nous ré;xrndons à cet a;11rcI en nous engagcant dans une formation

appropriée et contitrue, Pour laquelle le Seigneur accorde sa grâce

chaque jour.

ART. 96 VOCATION ET FORMATION

ct. Mc 3. 14

cl'. "üt 16. l3

Sur unc pagc évangéliquc cn toilc dc ltlncl, unc allirmation
lirnclamcntalc : répotttlt'e à I'ttppcl c'esl virra tlutts unc uttitttclc de

" fr»nrulion », cl'atte ntion à I'Esprit ct à la vie.

Jésus appelle et forme.

La prcmièrc rél'ércncc dc la partic consacréc à la ltlrmatitln
nous reportc àt notrc vocatitln chrétiennc baptismalc' à notrc
marchc à la suitc du Christ (Const 3), ct rappclle cn mômc tcmps

lc mtldèlc clc toutc vocation apostoliquc, ccllc dcs Douzc- C'cst

l'écho des prcmicrs articlcs dc ntltrc Règlc clc vic : nous sommcs

baptisés, disciplcs clc Jésus, consrtcrés apôtrcs (Const 2-3), ltrrmés

par I'action dc Jésus ct clc stltt Esprit.

.. Jésus a appclé scs Apôtrcs (...). Il lcs a préparés ' : dcux

mome nts non séparés ni succcssil.s, mais simultanés ct ctlmplémcn-
taircs, qui conccrncnt chaquc Salésicn :

I

l
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- « Jésus o ilppclé pars(»tncllanrcrrl » : v()citti«ln pcrsonncllc ct
par conséqucnt lilrmati()n pcrs()nnaIiséc.

L'arL.72 c()mnrclrcc comnlc suit : * Chacun clc ntlus cst appclé
par Dicu ". Il s'arrôtc mrlins sur l:r nr()dalité dc I'invitation quc sur
sa pcrsonnalisatitln ct sur I'itinérairc à cntrcprcndrc p«lur sa

lbrmation. Lcs Apôtrcs, lcs prcmicrs Sirlésicns ct ntlus-mômcs avcc
notrc histoirc, nous av()us n()trc v()ciltitln pcrstlnncllc qui dcmandc
unc klrmatitln qui ntlus rcjoignc dans cc quc n()us sommcs.

-' « Pout' qu'ils danteurent ovec Lui , : la lilrmation cst lc
partage d'unc cxpéricncc.

Rappcklns-nous ce qui précèdc l'élcction dc Matthias
(Ac l,2l-22): .ll y a clcs homrncs clui nous ont accompagnés
durant tout lc tcmps où lc Scigncur Jésus a vécu parmi n«rus (...).
Il laut dtlnc quc l'un d'cntrc cux clcvicnnc avec nrlus témoin dc sa

résurrcction ». Ccttc phrasc, si sinrplc ct si clcnsc, n()us cn rappcllc
unc autrc dc notre milicu, si lirrnilièrc aux prcmicrs Salésicns :

" Eüe ovec Dott Bost'o,. On c«rnnaît lcs invitatitlns dc notrc Pèrc :

« Je veux que nous lzrssions un contrat (...). Rcstcrais-tu voklnticrs
à I'Oratoirc pour ôtrc ttlujours avcc Don Bosco '! ,'-t L'arL. 97
rappelle justcmcnt à propos tlcs .. prcmicrs Salésicns (...) insérés
au cocur dc sa communauté activc " qu'à I'cxcmplc dc Jésus, D«rn
Bosco lcs lirrma cn partagcant sa vic avcc cux.

o Etrc ovec » pcrmct d'ôtrc plus disptlniblcs aux cnscigncmcnts
ct prlrtc à partagcr lcs événcmcnts, lcs tâchcs. I'cxpéricncc
intéricure, lcs critèrcs, lc style, l'csprit. Partagcr, c'cst sc klrmcr.

- o Pout' lcs envtryer pnx'lunter l'Evongilc », pour lcs rcndrc
capahles dc vivrc cn c<lnsacrés, cn :rpôtrcs du Pèrc, cn évangélisa-
teurs.

La nature dc la vocation clétcrminc I'oricntation spécil'ic1uc dc
la formation (cl. Const 97), scs objcctil.s, son contcnu, sa méthrxlc,
les f«rnctions ct lcs instrumcnts, ct mômc lcs étudcs ct lcs discipli-
ncs intcllcctucllcs (cl. Règl lt2).

I Mnv\439. ('1.;russi À//J XI.2iiti-frt(r: XV..5(r(,,: xvl.30l
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« Allcz dans lc m«rndc cntier. Proclamcz la Bonne Nouvelle ":
o Je fcrai dc vous des pêchcurs d'hommc5 ,r,2 c'est l'horizon que
Jésus ouvre à scs Apôtres ct cn vuc dcsqucls il lcs aide à mûrir.

Don Bosco lui aussi cntrctcnait s«luvcnt lcs jcuncs. les novices

et les conlrèrcs dc ses projcts pour sa mission : c'était un encoura-
gemcnt néccssairc ct lbrmateur. Nous lisons dans les Memorie
Biografiche : .. Ce fut unc pratiquc courante chcz Don Bosco

d'intércsscr scs élèves à tout cc qui se faisait à l'Oratoire. Il
désirait qu'on le considèrc comme sa propre maison, et c'est
pourquoi il lcs tcnait informés de ce qui le concernait (...).
l,orsque la Picusc Société dc saint François de Salcs fut consti-
tuée, il continua sur sa lancée : il voulait qu'elle devînt pour
beaucoup d'élèvcs I'i<téal de la vie chrétiennc, lc but de leurs
étudcs, lc rcfuge de lcur vocation, la participation aux oe-uvres et
aux glorieuses àcstinécs promises par la Saintc Vierge ,,.3

« Il les o pttporés (...) et leur o donné l'Esprit-Sainl ». Jésus

prépare lcs sicns pour qu'ils apprennent à accomplir la mission

qu'Il leur confîera, surtout pour qu'ils soicnt dociles à l'Esprit.

Cela concerne deux moments du processus de la formation :

a La formation initialc qui cst une phase spécifique de la
préparation. Elle n'est pas unc simple périodc d'attenle" mais

un temps de travail et de sainteté (ct Const 105); c'est un
cheminemcnt vcrs des ohjectifs et des engagements précis,

mcné selon unc méthodologic particulièrc faite dc disccrne-

ment, dc maturation ct d'options motivées (cf. Const 102-109)-

a La formation comme disponibilité permanente à l'Esprit'
premier Formatcur ct seul Maître, dont I'action << est pour le
profès source pcrmanentc de grâcc et de souticn dans son

effort quotidien " (Const 25).

2 M, 16,15: l. 17

3 MB rx. sos
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[-e Nouvcau Tcstamcnt. en particulicr lcs Actcs. quc Don
Bosco a bcaucoup lu ct pris commc modèlc, n<lus racontc lc
processus de la li:rmati«rn permancntc dcs Apôtrcs animés par
I'Esprit-Saint. Ils se référaicnt toujours à " la pcnséc du Christ ",
se réunissaient pour cherchcr enscmblc la réponsc à dcs situations
religieuscs ct culturcllcs variécs, ct cssaycr dc comprcndrc pcu à
peu et paticmment lcur vocation ct lcur ministèrc. Cc nc lït pas

toujours facile. ct lc passago dc I'Ancicn au N«luvcau Tcstament,
du peuple d'lsraël à l'Eglisc. flut parlbis dramatiquc.

L'Esprit accompagnait lcs Apôtrcs pour qu'ils nc pcrdcnt
jamais la fiaculté ni le don " d'apprcndrc à partir dc la vic ',
(Const 119).

- <rAvec un omour potient )) : c'cst le scns de la compréhen-
sion des autres. qui mcsure ses cxigcnces à leur maturité ct quisait
donc attendre, mais aussi entraîncr. mcttre en qucstion et
encourager: qui préscnte lcs grands idéaux et les conlionte avec
la croix. La flormation dcs Apôtres, au nivcau personnel autant que
communautaire. fut souvent conduite par Jésus sclon cette
pédagogie. <. Enfin. lit-on en saint Marc, Jésus sc manifcsta aux
Onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à tahle, et il lcur reprocha
leur incrédulité et lcur entêtemcnt à ne pas croire ceux qui
I'avaient vu ressuscité. Puis il lcur dit : "Allez dans le monde
entier. Proclamez la Bonnc Nouvelle à toutc la création." ,,

(Mc 16, 14-15).
Don Bosco lui aussi a rappelé plus d'une fois son expérience

pour encourager lcs siens à accomplir cc que le Scigneur avait
indiqué. Nous pouvons relire dans cette optique I'introduction de
Don Bosm aux .. Mémoires dc I'Oratoire Saint-François-de-Sales "
(Souvenirs autobiographiques) : .. Il scrvira dc norme pour
surmonter les diflicultés à venir en prenant leçon du passé. Il
servira à faire connaître commcnt Dicu lui-même c«rnduit chaque
chose en son tcmps ,r.a

o uo, p.16 (sA- p. 26)', cl. MB vlll,922 (Don Rua commence à recucillir les Mémoires
de l'Oraloire " à la plus grandc gloirc dc Dieu ct pour le bien des âmcs ").
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Notre réponse : nous nous engageons à nous former.

A I'initiativc ct à l'action lirrmatricc dc Jésus. nous répondons
en nous cngagcant dans la formati«rn. C'cst le deuxième alinéa.

Commc lcs Ap(ltrcs, nous sommcs appclés. s«lus dcs formcs
particulièrcs ct différcntes, à .. marcher à la suite du Christ et à

travaillcr avec Lui à la construction du Royaumc " (Const 3):
comme les Apôtrcs. nous nous préparons grâce aux initiativcs ct
à I'action dc la communauté. ct cn particulicr dc ceux qui sont lcs

" médiatcurs dc l'action rlu Scigncur » (Const 104). La spécificité.
la profondcur charismatique. lc caractère pastoral du projct de

Don Bosc«r. dont nous sommes corcsponsablcs. requièrent que

nous « répondions à cet oppel en nous engogeant dons une fomta-
tion apprrrytiée cl conlinue ».

Pour cct cngagcmcnl, « le Seigteur occorde so grôce choque
jour r. Comme à scs Apôtrcs, il nous offrc pcrsonncllcmcnt son
<< amour paticnt >> pour faire routc avcc nous ct nous donner la
force ct Ia grâcc quotidicnnc cle son Esprit pour la parcourir
(cf. Const 25). Si lc proccssus de la formation demandc au

Salésien de la rcsp«tnsahilité pcrsonncllc (c[. Const 99), de la

générosité et dc la llclélité, c'cst I'Esprit du Seigncur qui agit avant
tout : il inspirc, conduit. souticnt et fait fructificr.

Seigneur Jésus-Chis4
tu os oltpelé tes Apôt:res
et tu les as préporés ovec un omour potient
à leur mission évangélique,
en leur offront le téntoignoge de lon expéience intéieure
et en les rcnforçont por le don de l'Esprit'Soint.
Tu nous os oppelés nous aussi dans le même Espit
à continuer I'oeuvrc qua tu as inspirée à Don Bosco.

s1téciolement pour le bien des jeunes.

Nous le louons el le bénissons pour ce grond don.

Nous te supplions de nous soulenir choque iour por to grôce

dons l'engogcmenl corlslont de notre formotktn,
olîn que nous con'espondions en lout à ton appel.
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ART. 97 ORIENTATION SALESIENNE DE LA FOR-
MATION

Iæs premiers salésiens ont trouvé en Don Bosco un guide str.
Insérés au coeur de sa communauté active, ils ont appris à modeler leur
vie sur la sienne.

Nous trouvons nous aussi en lui notre mrxlèle. I"a nature religieuse
apostolique de la vocation salésienne détermine I'orientation spcifique
de notre formation, qui est nécessaire à la vie et à I'unité de la
Congregation.

[æ commcntairc <Ic I'art. 9(r a fait rcmarquer lc rapport étroit
qui existe cntre la vocation ct la f«rrmation ct, du môme coup. la
nécessité dc la formation. L'art. 97 énoncc un sccond principe
fondamcntal, qui comportc dcux affirmations :

1. Don Bosco cst lc « modèlc », lc point dc référcnce constant
dans l'itinérairc dc la formation. C'cst cn lui que l'idcntité
salésiennc s'est incarnéc. intérioriséc ct dynamiséc; cllc nous
intcrpelle ct nous invitc à la communi<ln.

2. .. La nature rcligicusc apostoliquc de la vocation salésicnnc
détermine l'orientati«ln spécilTquc de notrc [trrmation ,,. C'cst
le critère charismatiquc de la formation : notrc vocation cst
salésienne, notre formation doit ôtrc salésicnne.

Don Bosco l'ondateur, .. mtdèle >> et << guide sûr ».

La relation avcc Don Bosc«r cst c<lnsidéréc ici dans la
perspective de la formation.
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ll cst une présence qui vit lcs valcurs de la v«lcati«ln et pcut lcs
irradicr avcc lilrcc. C'cst cc qu'a cxprimé lc CG21 : Don B«rsco
<< n'cst pas pour nous un simplc s«luvcnir du passé, mais une
préscncc charismatiquc. vivantc. activc ct tenduc vcrs l'avcnir. En
lui, nous nous comprcnons micux n«lus-mêmcs ct nous retrouvons
le vrai scns dc n<ltrc appartcnancc à la Grngrégati<ln ,,.1

La déc«ruvcrtc «Je l'iclcntité dc n«rtrc vocation commencc par
la découvcrte dc notrc Fondatcur commc Ic dépositairc .. vivant ,,
du noyau originel du charismc dc I'lnstitut. Appclés à participer à

son cxpéricncc spiritucllc, à son stylc dc vic ct d'action ccntré sur
lc " da mihi animas ». nous trouvons cn lui une ccrtaine lormc du
coeur et dc l'csprit, unc scnsihilité évangéliquc ct unc vision
pastrlralc qui sc sont concrétisécs dans I'histoirc. En ce scns, il
nous est donné commc lc o nutdèlc n, colTllnc Ic signc cfllcace de
notrc vocation ct dc notrc formation. Ccux qui ont reçu l'Esprit
I'ont reçu commc unc lumièrc. Ils éveillent donc une << sympa-
thie >>, un .. scnsibilité «lmmunc », une connaissance intime des
valeurs et dcs icléaux.

L'art. 97 soulignc ccttc transmission du charisme grâce au

Fondatcur, cn rappelant nol,'e u'adition.

A côté dc I'cxcmplc émincnt dcs Apôtres formés par le
Seigneur (c[. Const 96). il rappcllc l'cxcmplc tamilial des prcmien
Salésiens qui curcnt lc h«lnhcur uniquc d'av«lir lc Fondateur pour
incarncr I'idcntité salésiennc ct lcs formcr : " modèle ", dit
l'article. et « guidc sûr ,,. Ç'sst lc témoignage vivant que nous
retrouvons «lans lcs Mcmoric BiogralTchc : .. Dans lcs annécs où
Don B«lsco vcnait toujours avcc nous. (...) on vivait à I'Oratoire la

üe de famille, si bien quc l'am«rur quc nous portions à Don Bosco.
le désir dc le satisfairc, son asccn«lant qu'on peut évoquer mais
non décrire. faisaicnt s'épan«luir chcz n«rus les plus bcllcs vcrtus.
(...) La grande autorité. la réputation dc saint, dc savant. dont il

I ccil, v,3
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jouissait chcz nous. commc un typc idéal dc pcrfcction mora-
Ie... ,r.2

- Don Bosco n'était pas un modèlc cn soi. à part, unc
perfcction statiquc. sans communication. Il cntraînait lcs jcuncs ct
Ies Salésicns dans s<ln cxpéricncc. Lcs Salésicns ct lcs garçt)ns sc

sentaient corcsponsablcs d'un pr«ljct missionnairc mondial. La
communion dans l'action ct dans la vic portait à sc comparcr ct à

s'accordcr avcc lui, ct mêmc à l'imitcr. Vivrc et travaillcr avcc lui
amenait à comprcndrc. à vouloir ôtre commc lui, à rcstcr avcc lui.
à communiqucr cc qui arrivait « au coeur dc sa communauté
active ». Cette conviction est attcstéc par le sous-titre quc lc Pèrc
Joseph Vespignani «l«rnna à son livrc .. Un ann«t alla scuola dcl
Beato Don Bosco " (Un an à l'école du bicnheurcux Don Bosco),
en citant la prcmièrc Lcttrc dc saint Jcan : .. Cc quc nous avons
contemplé de nos yeux. cc quc nous avons vu. nous cn témoign«lns

et nous vous l'annonçons " (1 Jn, 1-2).

L'art.97 adapte tout ccla à notre époquc ct nous invite :

à retourncr aux sourccs cn faisant dc Don Bosctt << le centre
de référence pour rclirc, avcc lbptiquc dc son csprit, l'Evan-
gile du Christ en réponsc aux n«ruvcllcs intcrpcllations des

temps rr;3

à nous " insérer au cocur d'unc communauté active » qui.
dans ses différents visages (local, provincial, mondial), permet
et active les contacts, les connaissances, lcs cngagements et
leur communication. Quand ccla sc réalisc de façon vraie et
authentique, la communauté comptc beauctlup de modèlcs et
devient un licu naturel de formation. un manièrc d'êtrc qui
pcrmet et favorisc la connaissancc vitalc ct I'assimilation dcs

valeurs de la vocation.

2 Mnv.Tt
I cczz, Rr?w, n.305
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Identité de la vocation comme critère d'orientation de la forma-
tion.

La premièrc partie de I'art. 97 s'cst référée à l'histoire pour
décrirc comment « la nature rcligicusc apost«tliquc dc la vocation
salésienne ». Çui a comme modèlc Don Bosco en personne.

s'assimile grâcc à unc cxpéricncc vécuc au cocur dc la communau-

té. La sccondc partie aflfirme qu'cllc o détermine l'oientotion
spécittque de notre fomtotion » tout cntière.

I,e don que nous avons reçu doit dcvcnir notre physionomie
spiritucllc : il faut rléveloppcr lc talcnt jusquc dans sa spécificité.
car << tout Institut est né p«lur l'Eglisc, il cst tcnu dc l'enrichir par

scs caractéristiques proprcs sclon son csprit particulicr ct sa

mission spécifiquc ".{
Ce don et ce talcnt constituent notre but. car c'est celui qui

nous a été assigné : la force dc sa vérité ct de sa charité polarise
ainsi t«rut lc processus dc n«rtre lormation ct dc n«ltrc cngagemcnt-

Ainsi, " I'iclcntité de la vocation. par-dclà lcs légitimcs
différences socio-culturcllcs, (...) constitue l'unité qualitative ct la
réalité la ptus profonclc dc la Congrégation ,,.s Aussi, la forma-
tion. qui tend à dévcloppcr ccttc identité. cst « nécessoire à lo vie

et à l'unité de lo Congt'égolion " (Const 97).
Nous insistons : puisqu'clle vcillc à épanouir les confrèrcs et

les communautés autour don Bosco. I'unique modèlc de notre
vocation, et autour du même projet apostolique contenu dans les

Constitutions, la formation cst un londcment essentiel pour I'unité
de la Congrégation tout cntièrc. La " Ratio fundamentalis "
(FSDB), qui veut .. sauvegarder l'unité des contenus esscnticls

dans la diversité de ses cxpressions concrètes ». et qui lc fait parcc
qu'elle est .. détcrminéc par unc cxpérience de vocation comprise
comme une "scqucla Christi" sel«rn I'esprit de Dtln Bosco ,16. a

coditié cette optiquc et lcs impératifs qui s'y rattachent.

a un rutt
s cG21,242: cl. ÀCS n. 272. (1e73). p. 6
6 cr. r'spa, t. p. zl
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Esprit de Dieu,
ovec une incessante nouveoulé
tu suscites des crol'11y1s d«ns l'Eglise
pour manifester, sous des [omtes v«iées, le Chrtt yh,onl

et colloborcr ovec Lui à lo consltztclion du Royaume.
En Don Bosco, nolre Père et nolre Moître
dons so prédilection pour les jeunes,
et dons son lémoignoge de sainteté,
nous reconnoissotrs le don que tu nous os .foil, à nous el à l'Eglise.
Fois que choque Solésien,
tt'ouve dons le Fondoteur lc modèle de sa vocotkm personnelle,
et rende oinsi s« présence el son oction
octltelle panni les jeunes d'oujourd'hLti,
poussé por le zèle du " da ntihi onimas , de son « coeut'orolorien >».
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ART. 98 L'EXPERIENCE FORMATRICE

FlclaiÉ par la p€rsonne du Christ et par son Hvangile vécu selon
I'esprit de l)on Bosco, le salésien s'engage dans un prtxessus de

formation qui dure toute sa vie, et il en respecte les rythmes de

maturation. Il fait l'expérience des valeurs de la v<xation salésienne
dans les divers moments de son existence et accepte l'ascèse qu'un tel
cheminement comporte.

Âvec I'aide de ll{arie, mère et maîtresse de vie, il s'efforce de

devenir ducateur pasteur des jeunes, selon Ia forme de vie, laique ou
sacerdotale, qui lui est propre.

Qu'cst-cc quc la formation dans lc c«tncrct, cn quoi consistc-t-
cllc, à quoi tcnd-cllc ?

L'art. 9tt o['[re unc prcmièrc réponsc ct Ia condcnsc en trois
points :

- La lbrmation cst un proccssus qui dure toutc la vic:
- Ellc consistc à [airc I'cxpéricncc dcs valcurs dc la vocati«rn:

- Son objectiI cst la v«lcation spéciliquc du Salésicn.

[,a formation est un processus qui dure toute la vie.

C'esl un itinéroit'e à parc«rurir, avec dcs rythmes diversifiés.
durant toutc la vic. S«;n point dc rélérencc constant est Jésus

Christ, perçu avcc la scnsibilité spiritucllc de Don Bosco.

La pers«lnne. la vic chrétiennc et la vocati«ln, tout cst cn
marche et cn mouvcmcnt : il y a sans cessc unc réponse à clonncr
au Père, à la suite du Christ et cn «rllaborati<ln avcc I'Esprit.

Il ne s'agit donc pas d'cnvisagcr un tlcvcnir pur ct continu qui
vidrait de toutc suhstancc ce qui sc vit déjà ct s'cxprime d'unc
manièrc détînitivc dans la prolcssion perpétucllc. Car la nature
même et l'authcnticité de la vocation exigc quc lc Salésien rcste
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<< constamment ouvcrl aux .iustcs cxigcnccs «lcs nouvcautés
repérablcs dans la vic dc l'Eglisc ,r. dans l'hist«rirc clcs culturcs.
spécialcmcnt dans cclle dcs jcuncs << ct dcs milicux populaircs ,'.1

La formation proqrcssc commc unc hist«rirc. avcc clcs événcmcnts
intéricurs particulicrs dans lc contcxtc clcs événcmcnts cxtéricurs.

C'cst un << proccssus ". c'cst-à-clirc un cnscmblc d'élémcnts ct
de modalités qui caractériscnt ct inllucnccnt lc rlévckrppcmcnt dc
la personnc ct sa rclation avcc I'cxistcncc cn continucl m«ruvc-
ment.

" [-c proccssus dc formati«rn dure loule la vic ,, : c'cst quc, par
naturc. la formation cst « pcrmancntc ,. dans lc scns clonné dans
I'introduction du chap. VIII :r dc sorte quc la formation pcrma-
nentc est le principc organisatcur cle tout lc proccssus dc la
flormation. et quc tout cc qu'cn diront lcs Constitutions conoerncra
toutc la vie.

Faire I'expérience des valeurs de Ia vocation.

L,es deux prcmiers articlcs dc cctte t«lisièmc parl.ie (art. 96 et
97), évoquent l'cxpéricncc clcs Apôtrcs à l'écolc clc Jésus ct ccllc
des premiers Salésicns à l'écolc dc D«rn Bosco dans la commu-
nauté dc l'Oratoire. pour concrétiscr ce quc signtfie " [où'e
l'expéience des voleurs de lo vocation ".

Ils'agit d'unc connaissancc intéricurc typiquc quis'acquicrt au

contact des personncs ct dc la réalité. C'cst lc scns ct lc lruit dc
la convivialité dcs Apôtres avcc Jésus. I-e partagc dc la vic dans
les situations lcs plus divcrscs, la rclati«rn intcrpcrs«rnncllc, la
confrontation et la réflcxion sollicitéc par Jésus sur lcs idéaux. lcs
attentcs, les espérances et sur la voic intliquéc par lc Pèrc pour y
aboutir, amcna lcs Apôtres à modclcr lcur csprit ct lcur cocur sur
Jésus, à faire I'expéricncc dcs valcurs inoui'es quc Jésus proposait.

1 FsDn. t. p. zl
2 Ct Inr.oJr.tion au chap. vlll p. 421
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P«rur Don Bosc«l aussi. la flormation qu'il offrait à tous ccux
qui étaient disposés à vivre avcc lui, était unc expérience vécue

dans un milicu où ah<tndaicnt lcs valcurs humaincs ct évangéli-
ques. un milieu de contacts, dc communicatirln, d'cngagements.

Lc documcnt .. Mutuac Rclationcs " décrit cn termes

cxistcntiels le " charismc dcs Fondatcurs >> : << ullc "cxpéricncc dc

I'Esprit" transmisc à lcurs disciplcs, pour être vécuc par ccux-ci.
gurdé". approf<rndie ct dévcltlppéc «rnstammcnt ,,.3

Vécue d'abord de manièrc spontanéc et prcsque improvisée'

mêmc si Don Bosco la suivait avec bcaucoup d'attcntion et de

sagcssc pédagogiquc, I'expériencc du prcmier Oratoirc devint pcu
à pcu un proccssus organiquc ct unitaire.

Aujourd'hui. à pr«lpos de la v«rcati«rn salésicnnc, les Constitu-
tions préciscnt lcs valeurs à assimilcr, les aptitudcs à acquérir et lcs

comportements à vivre. Il s'agit «lc convcrtir les prop<tsitions cn

projcts. et les valcurs connucs cn valeurs vécues. « en vh'ont et en

trovaillant pour lo mission comtnune »(Const 99). C'est lo méthode.

Le trovoil ct. dans lc travail ct grâce à lui. /e.s relotions et lcs

contacts dirccts. multiplcs et constants (non occasionnels) avcc lcs

autres ct Ia réalité, constitucnt un réscau d'activités et d'événc-

ments qui lihèrcnt lcs éncrgies et suscitent la réponse génércuse.

La réponsc à la vocation a hesoin avant tout du soulien de

l'Esltit et dc la grâce quc lc Scigncur accorde chaque jour (cf-

Const 25.96): mais cllc exigc aussi un effttrl oscétiqtte.

La relation vécuc avcc Dieu cst un chcminemcnt continu où

la lihcrté tout cntièrc dc l'homme cst sans cesse en jeu; ellc n'cst
jamais établie unc fois pour toutcs. ni évidente ni spontanée- Le
Salésien a besoin de I'effort ascétiquc, mais, pour se traduire en

expéricnce cffcctive dc vertu. cct effort a besoin dc Ia grâce- Seule

la force de la grâce peut vraimcnt extirper la naturc déchue ct la
rénover en profondcur, ct pas simplcmcnt la travcstir cxtéricurc-
ment.

Il y a donc complémcntarité entre la vie d'asêse et la vic de

l'Esprit. La Règlc lcs cxigc toutcs lcs deux. La üe spirituclle

3 uLtt

45



cherche à ccntrcr ses valcurs transccndantcs sur I'c[[ort ascétiquc.
et I'ascèse, pour sa part, se préoccupc dc rcndrc lc Salésicn
toujours plus disponihlc au d«rn dc l'Esprit.

Sur la voie dc I'ascèsc se drcssc lo Croix. Le Salésicn, en cfl'ct.
marche à la suitc du Christ ct travaillc avcc Lui à la construction
du Royaumc (c[. Const 3). Mais le .. Royaumc dc Dicu » cst lc
fruit suprême clc l'cxpéricncc pascalc du Christ, de s«rn amour dont
la forme définitivc s'cst révéléc sur la Croix.

Ainsi donc. micux le Salésicn sc lbrmc à l'écolc dc Jésus et
de Don Bosco, mieux il connaît les exigcnces de I'cxpéricnce dc la
Pâque. Commcnt nc pas rappelcr alors ce qu'app«lrte dès ccttc
terrc I'accueil de la croix dans sa vie ? <. Lcs conscils évangéliqucs,
nous dit I'art. 63. cn faç«lnnant totalcmcnt son cocur pour Ic
Royaume, I'aident à disccrncr ct à accueillir l'acti<ln dc Dicu dans
l'histoire. Dans la simplicité ct lc travail dc la vic quotidicnnc. ils
le transformcnt cn un éducatcur qui annoncc aux jcuncs "dcs cicux
nouveaux et une tcrre nouvcllc" (Ap 21, l): ils stimulent en cux
les engagements et la joic de I'espérance ".

L'expérience formatrice a comme objectif la vocation spécifique.

" Educoteur pasteur des jeunes " : cettc formulc résume
Itxpérience charismatique dc Don Bosco. le projet de notre
vocation salésicnnc et notre identité dans I'Eglisc.

La réponsc à I'appcl dc Dicu impliquc un cflfort pour ôtre,
sous une formc authentiquc ct toujours renouveléc, dcs éducatcurs
pastcurs dcs jeunes. Cette intcntion définit la validité ct la
cohérence de I'cxpéricnce des valeurs.

ll n'est donc pas question de former des moincs, des ascètes
ou de grands professeurs, mais des éducateurs et des .. bons
pasteurs ,r. sclon I'esprit salésien.

C'est une perspective unitaire, d'une importancc capitale, qui
était sans aucun doutc cellc de Don Bosco. Comme Ie déclare lc
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Concilc à propos tlc la lirrmation spécil'iquc dcs l'uturs prôtrcs,a

ccttc optiquc nc conccrnc p:ts sculcmcnt I'unité dcs matièrcs dc
la lilrmation, qui doivcnt convcrgcr toutcs avcc équilibrc vcrs
l'éducation ct la pastoralc, mais cllc crlnccrnc aussi I'unité dcs
ttlrmatcurs : cl i rcctcu r, maîtrcs spirit ucls, ctlnlcsscu rs, prol'cssc urs

doivcnt sc mcttrc d'accrlrtl ptlur rlricntcr lcurs dillércntcs actions
dans Ic mêmc scns : lilrmcr dcs Salésicns cngagés par lc . da mihi
animas » ct c«lmpétcnts clans lcur scrvicc éclucatil'ct pasttlral.

La tcncur dc I'articlc rappcllc aussi bicn l'unicité de la

vocation ct dc l'ohjcctil' assigné, quc la divcrsité clc scs lilrmcs
concrètcs. La société salésicnnc cst c()mposéc clc clcrcs ct tJc laics,
qui vivcnt la mômc vrlcatirln cn complémcnt:trité I'ratcrncllc.

.. A aucun rnomcnt, il n'cxistc tlc salésicn cn général: lcs
divcrscs lbrmcs clc I'unique vocation c()nstitucnt un cnscmblc
pcrmancnl. qui caractérisc lcs valcurs tlc ccttc vtlcatittn sous tous
scs aspccts.

La missi«ln. la vic cJc communauté, I'cxpéricncc dcs conscils.
la prièrc, ct la vic spiritucllc (ct cklttc l'cxpéricncc lirrmatricc), sont
vécus par chacun scltln son état ,.5

Irclairé par la personne du Christ et par son llvangile vécu selon
I'esprit de l)on lkrsco et (...) avec I'aide de Marie, Mère et
maitresse de vie.

Ccs dcux lormulcs placcnt au ccntrc clc la lttrmatitln lc Christ
vivant ct Maric. Ccllc-ci csl lit ttutîtt'csse da ktulc .ft»tttution. Sa

clocilité prolilndc à I'Esprit-Saint la préparc à ctlnccvoir Jésus (Lc

4 L",j.'.r.t ()lttuturtt rarirr,r sur l:r lirnn;rtron dcs prCrrcs. « l):rstcurs tl'ârrtcs. à I'crcutplc rjc
N()trc SciBncur.lctsus ('hrist. lVtirîtrc. l'rêlrc cl I':tslcut -. dit : " lirus lcs aslx'cts dc la

li»'ntation. spiritucl. iutcllcctucl ct tjisciplirrairc. s()llt ()rd()r'ilrcs à ccltc lin l)ilst()ralc. par ultc
actl()n c()nccrli'c. cl 1()us lcs dircclcurs cl [)r()lcsscurs s':rllplirlucronl i) lxrursutvrc cc [rul

avcc zù'lc cl ctrncolrlc " ((,r7; -l). ('c point dc Yrrc. :rvcc les tttt;rttccs rlui ttous s()lll l)r()l)rcs
el cotnplc tcnu dc l:r Prriscncc rlc conlri'res clcrcs cl l:rïcs dans n()s c()tlltlltltliluli's. Pt'ul
s':rltltliqucr aussi :l l unitri tlc nolrc l()nllirli()l).
't /'.t7-rû {-l
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1, 35), à l'éduqucr ct à sc laisscr écluqucr par Lui, attcntivc qu'cllc
est à Ia volonté du Pèrc. La dimcnsion marialc imprègnc tout
I'articlc, car Maric a acc()mpagné Dtln Bosc«l clans stln chcminc-
ment, lait d'cngagcmcnt pcrs()nncl, cl'ascèsc ct surt()ut dc la grâcc
de Dicu manil'cstéc aussi àr travcrs la préscncc dc Maric.

Elle nous oricntc vers lc Christ. puisquc le Chist est ou cenlrc
de la fomtation- ll n'y a ricn d'cxagéré dans ccttc visi«rn dc ltri, ni
dans la préscntation concrètc, vitalc ct pcrsonncllc qui lui ôtc t()ut
caractèrc aridc ct abstrait. Nous sommcs tout à tàit dans la lignc
du mystèrc de la vocation. Il s'agit dc lixcr lcs ycux sur Quclqu'un,
Modèlc parlàit, sur lc Christ consacré au Pèrc pour sa mission.

Mais il nc sullït pas dc rcgarclcr vcrs lc Christ <Iu passé ptlur
rcccvoir sa . lumièrc ". Il s'agit aussi dc rccevoir la .. vic ,, tlu
Christ gloritié d'aujourd'hui. ct pour ccla dc vivrc rlans son intimité
grâce à I'Esprit-Saint. Ccla rcvicnt à alÏirmcr un mystèrc clc grâcc :

lc Christ cn pcrsonnc continuc à lilrmcr tlans I'Eglisc st:s proprcs
disciplcs ct apôtrcs par son Esprit. La klrmati«ln <ltlit à tout prix
se maintenir à ccttc prolttndcur : . Sans moi, vt>us nc p«luvez ricn
faire, (Jn 15, 5). C'cst pour tous, lirrmatcurs ct c«rntièrcs en
lbrmation, un appcl à rcstcr cn attitudc <l'écoutc ct de d«rcilité
envers l'Esprit du Christ.

Vécu sclon I'csprit dc Don Bosco, c'cst lc Christ assimilé
salésicnnemcnt (s'il cst pcrmis clc s'cxprimcr ainsi). S'inspircr du
Christ et dcvcnir un b«ln pastcur salésicn, n'cst-cc pas une seulc
et mômc chose ? Rappcklns-nous l'art. 2: notrc vtlcation cst
d'être .. signcs ct portcurs , dc I'amtlur du Christ, Bon Pastcur,
pour lcs jcunes. spécialcment lcs plus pauvrcs.

Lc Salésicn bicn lirrmé cst cclui qui cst devcnu capablc dc
cela. Lc c<lmmcntairc lc plus typiquc «lc ccttc pcrspcctivc cst I'art.
11, qui cxpliquc quc la charité pasttlralc, ccntrc ct synthèsc dc
I'esprit salésien (cl. C«rnst 10), " a son modèle ct sa sourcc dans lc
coeur mômc du Christ, Apôtrc du Pèrc ,r. Cttmmc D«rn Btlsc<1,

.. dans notrc lccture dc I'Evangilc, nrlus sommcs particulièrcmcnt
sensibles à certains traits clc la ligurc du Scigncur... ".

La prcmièrc phrasc dc notrc articlc éntlncc dtlnc la règlc
fondamentalc : si I'Evangilc aclopté comtnc " règlc suprêmc " dtlit
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être étudié ct vécu dans t«rutcs les communautés salésienncs. il
doit " rcsplcndir ,, dans lcs communautés dc lbrmati«ln; mais il
s'agit dc I'Evangile tcl quc Don Bosc«r I'a compris ct vécu.

Pour ôtrc complct, il lhudrait clirc quc lcs dcux livrcs dc basc
du Salésicn en lirrmation sont l'Evongile al les Constilutions et que
sa réalité ccntrale la plus vivantc est l'Eucharistic.

Seigneur lésus, tu os donné à Don Bosco
la Vierge Morie cotnnTe Mèrc et Moîlresse de vie,

el lu l'as cotttluil,
à travers une expérience de joie et de struffronce,
à comprendt'e ton dessein pour le solut des jeunes:
accorde-nous oussi de vivre en plénitude,
sous lo conduite motemelle de Moie,
les voleurs el les cngogemenls de notre vocolion.
Aide-nous ti occorder ovec une infaligoble générosité
tous les ntotnenls de rutlre exislence

à to lumière et à celle de lon Evottgile,
pour qu'ou ntilieu de ceux à qui tu nous enwies
nous soyons, dons la lîdélité et la créativité,
des éducotcurs et des posteurs dons le sÿle de Don Bosco.

T.3-4
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ART. 99 ENGAGEMENT PERSONNEL ET COMMU.
NAUTAIRE

Chaque salésien âssume la res;xrnsallilité de sa formation. Docile
à I'Esprit Saint, il développe ses aptitudes et les dons de la grâce dans
un effort constant de convemion et de renouvellement, en vivant et en
travaillant pour la mission commune.

Le milieu naturel de croissance de sa vocation est la communauté
dans laquelle le confrèrc s'insère avec cottliance et collahore de façon
responsable. Ia vie même de la communauté, unie dans le Christ et
ouverte aux exigences des temps, est formatrice : elle doit donc
pnogresser et se renouveler sans cesse.

Qui est lc sujct dc la formati«rn, lc rcsponsahlc du proccssus

de la vocation ct commcnt sc traduit ccttc rcsponsabilité ?

Nomhrcux s«lnt lcs articlcs dcs Constitutions (voir en particu-
lier le chap. III) qui sc rélèrcnt à la rcsponsabilité personncllc du
Salésien et à Ia corcsponsahilité dc la communauté. L'appcl
s'adrcssc à chacun, mais il lait en mêmc tcmps partic du don quc
lc Seigncur veut vivant dans I'Eglisc ct qu'il a confié aux disciplcs
du Fondatcur convoqués ct réunis par sa Parttlc. C'cst un << aspccl
général " de la formation. unc conclition pour qu'cllc réussissc et
porte des fruits.

Chaque Salésien est personnellement responsable de sa forma-
tion.

Au moment où il répond .. oui ,, au Scigncur qui l'appclle et
I'envoie (cf. Const 24), chaquc Salésicn choisit d'assumcr pcrson-
ncllcmcnt, toujours ct cn toulc circ«lnstancc, I'cngagcmcnt dc fairc
croîtrc sa vocati<ln. C'cst unc rcsponsabilité ftrndamcntale; il nc
peut y échappcr ni l'ahdiqucr.

La profcssion pcrpétucllc n'cst pas un p<lint d'arrivéc, mais

I'cngagcmcnt dcvant I'Eglisc dc ctlllab«rrcr sans cçssc avcc
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l'Esprit-Saint. L'Esprit du Scigncur cst Ie prcmicr acteur et le
Maîtrc suprômc. Mais après Luict avcc Lui, I'autrc partie dc cctte
Alliancc cst cclui qui a réponclu à s«rn appcl (ct Const 23).
Chacun donc est appclé pcrsonnctlemcnt ct cngagé par cet appcl
à y répondrc pcrsonncllcmcnt.

Attitudes et méthode porrr un cheminement responsable.

Pour concrétiscr la rcsponsahilité de chacun, le textc invite à

cultivcr ccrtaincs attitudcs ct à assumcr une méthode précise.

- L'attitude fondamcntalc qui cst proposéc cst dc vit're dons
la docilité à I'Esprit qui. dès lcs prcmicrs articlcs dcs Constitutitlns,
apparaît commc lc grancl animatcur dc la vocation salésienne chez
Don B«rsco (c[. Const 1.21), dans la communauté (ct Const 2) ct
le travail dc sanctillcation dc chaquc confrèrc (ct-. Const 25).

Etrc disciplcs dc I'Esprit impliquc unc référcnce constante à

Jésus Christ. Jésus cst vraimcnt « l'imagc du Dicu invisiblc. le
premicr-né dc toutc créaturc " (Col 1, 17\. Il est tout autant
I'imagc du Pèrc communiquéc aux hommcs. quc du Fils de

I'hommc qui rctournc au Pèrc pour chantcr sa gltlirc. Avoir la vie
spirituelle signilîc nc laire qu'un avec lc Christ. pour cn dcvenir à

notre tour l'image qui révèlc son amour, aux jcuncs spécialcmcnt.
et apportc au Pèrc la réponsc dc lcur lihcrté conltlrmc à la sicnne.

La méthode consistc à « vivre el lravailler pour la mission
commune.,r. C'cst dans lcs rclati«lns avcc autrui et les ohligations
imp«lsées par le travail que sc révèlcnt lcs néccssités récllcs et lcs

appcls du Scigncur, cc qui pcrmct d'cn prcndre vitalcmcnt
conscience et de lcs accucillir. Ccpcndant. toutes les activités et
toutcs les relations ne portcnt pas à obéir à l'Esprit, mais seule-
ment celles qui sont soutcnucs par dcs motifs vrais ct authenti-
ques. [.es Constitutions afllrment quc les aptitudes et les dons de

la grâce ne se dévcklppcnt quc moycnnant << un cffort constant de

convcrsion (purilÏcation et approlitndisscment dcs motivations) ct
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de ren«luvellemcnt (clécouvcrtc ct assimilati«ln progrcssivc dcs
valeurs) ".La responsahilité dc sa formati«rn pcrsonncllc ct dc cclle
d'autrui cxigc donc du dynamismc spiritucl, du scns pédag«rgiquc
concrct et dc l'ascèsc.

Lc Salésicn cst ckrnc rcsponsablc aussi hicn d'acc«rmplir la
volonté du Christ sur lui. quc rJc scrvir les jcuncs ct dc répondrc
aux cngagcmcnts pastoraux dc la Provincc. Chacun « dévcloppc
scs aptitudcs ct les dons clc la grâcc >>. non. ccrtcs, p<lur s'aflirmcr
pcrsonnellcmcnt. car lcs d«lns dc Dicu nc sont pas sculcmcnt ni
surtout pour l'individu. Il cst vcnu pour << scrvir », ct il s'cnrichit
pour donncr davantagc.

L'insistancc des Constitutions sur l'cngagemcnt pcrsonnel dc
chacun rappclle aussi à t«lus ccux qui travaillcnt dans lcs maisons
de formati«rn qu'ils nc doivcnt pas pcrclrc dc vuc la placc ccntralc
de cclui qui présentc sa dcmandc p«rur répondrc à l'appcl et à

I'action de Dicu ct cntrcprcndrc un chcmincmcnt clc rcsponsahili-
tés croissantcs. avcc I'appui intclligcnt ct charitahlc dc scs [rèrcs.
Si lbn veut quc l'ai«lc soit cfl'cctivc. on ne pourra sc dispenscr de
travaillcr avcc cohércncc scl«rn une méthodologic ct unc pédago-
gie adéquatc.

[,a communauté, milieu et sujet de I'expérience formatrice.

Milieu et sujel de l'expéience fr»ntottice.

" Salésiens «le Don Bosco (SDB), nous f«lrmons une commu-
nauté dc haptisés qui. docilcs à la voix dc I'Esprit, cntcndcnt
réaliser. dans unc formc spéciliquc de vic rcligicusc. le projct
apostoliquc de notre Fondatcur » (Const 2). Ccttc alfÏrmaticln
initiale dcs Constitutions détinit toutc notrc v<lcati«rn.

On nc pcut parlcr «l'cxpéricncc dc la vocatitln sans parler dc
la communauté c«lmmc milicu ct sujct dc la formati<tn.
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La Règle dit cn cfflct : ,, Le milieu noturel de crutissance de sa

vocalion est la communauté ,r. ., La vie mômc dc la ctlmmunauté >>

favorisc sans ccssc lc progrès : lc partagc fratcrncl, ct spécialcment
l'élan apostoliquc incarné dans un projct commun et cohércnt, la

préscncc ccntralc du Christ vécue ct céléhréc. le style dc vie
authcntiquc scl«ln l'évangilc «lmmuniqucnt vitalcmcnt I'idéal
salésicn ct dcvicnncnt un critèrc ct un stimulant pour la vocation.

D'autant plus quc souvcnt, I'idéal dc la vocation apparaît moins

dans l'cnsemhlc ct la qualité dcs valcurs quc véhicule la commu-

nauté que dans lcs " modèlcs " qui s'y trouvcnt. les personnes

dont tcs rclations pcrmcttcnt d'idcntil'icr avcc plus dc facilité ces

valcurs ellc-mêmes.
La communauté cst donc le milicu, mais aussi le suiet collectif

qui interagit avcc chacun et jouit d'une grâce spécialc pour I'aider
à se tbrmcr : << Lorsque deux ou trois sont réunis cn mon nom' je
suis là. au milicu d'cux,, (Mt 18, 20)

Conditions pour un milieu formoteur efftcoce-

L'art. 99 indique les conditions et les attitudes générales à
cultiver, tant au plan persclnncl que communautaire, pour que la
vie même favorise la tbrmation ct cn profitc. Ccs attitudes ct ces

conditions sc retrouvcnt aussi plus en détail et plus complètement
au chap. V qui parle dc la communauté en général, et dans les

articles qui décrivent lcs communautés chargées dc la ftlrmation
initiale (cf. Const 103. 110).

l. Le Satésien doit « s'insérer ovec conftonce et colloborer de

foçon responsable ".

Lo conlionce cst unc ouverture, unc créance, une estime à

l'égard de la communauté à laquclle on apparticnt. de ses

valcurs déjà préscntcs et dc scs virtualités qui la lbnt pcrce-
voir comme le licu où chacun a été appclé par le Scigncur
pour sa propre vic et ccllc dc scs frèrcs. " Chaque salésicn

contribuc. par sa prièrc et son témoignagc, au soutien ct au
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renouvcllcment dc la vocation de ses frères » (Const 101).
Naturellcmcnt, la confiancc cst grandcmant facilitée lors-
qu'elle est réciproquc. Tous savcnt à qucl point l'opinion quc
montre et répan«I la communauté à l'égard d'un confrère l'aidc
ou lc contraric p()ur trouvcr sa placc. progrcsscr et êtrc
ef[ïcace.
Lo collaboration responsoble cngagc à accédcr à t«lutc
l'inlbrmation qui conccrnc lc travail. à participcr à l'élahora-
tion et à la réalisation dcs ohjcctifs dc la frlrmaLion et à

évaluer périodiquemcnt sa vie ct son activité pcrsonnellcs
pour en mcsurer l'utilité et la signitication par rapport aux
jeunes que nous approchons. à la société clans laqucllc nous
vivons et à I'Eglisc qui se chargc dcs problèmcs urgcnts des

hommes. L'endroit où l'on vivra scra pcut-ôtrc modcstc, mais
la responsahilité s'étcnd à tout Ic Royaume dc Dieu.

2. Pour dcvenir un milicu récllcmcnt formatcur. lo commu-
nouté doit devenir une communouté de vie :

« unie ou Christ ", Apôtrc du Pèrc, convoquée par Lui, cores-
ponsablc dc la mission qu'Il lui conlic, animée par son Esprit
de communion, où lcs rclations interpcrsonnellcs s'inspirent

" de I'exemplc dc la première communauté apostolique et dc
la communauté tamilialc du Valdocco rr;l un lieu où il est
possible, parce qu'on s'estimc ct qu'on s'écoute, qu'on sc

comprend et qu'on s'apprécic, dc communiquer son cxpé-
rience pastoralc ct spirituelle pcrsonnelle; un lieu où I'on
s'emploie à édilier la vocation dc chacun par I'apport de tous,
I'amitié, le témoignage, le conseil. la correction fraternelle et
le pardon.
<< ott.verte oux exigences des temps >», sensible au mouvement de
I'histoire. aux besoins des jcunes ct du pcuple. aux caractéristi-
ques des culturcs. De fait, lcs relations de la communauté avec
la vie. la culture et les besoins dc la société. se spécificnt ct se

mesurent en fonction dc la vocation (cf. Const 7) et des

I ccs, en
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néccssités dc la pastoralc dc l'Eglisc. Et pour lcs communau-
tés dc lirrmation, cn flonction égalemcnt des exigences
particulièrcs dcs dil-lércntcs périodcs. qui comportent des

rythmes inégaux de séparation ct dc présencc. La commu-
nauté ai«lc lc Salésicn à acceptcr « dc faç«rn rcsponsable " les

ouvcrtures ct lcs ruptures indispcnsahlcs pour suivre le
Scigncur dans son proprc projct dc vic : cllcs sont aussi une
manièrc d'aimcr Dicu ct les jcuncs.

Père, tu nolts os oppelés parsonnellemcnt
el lu nous os réunis en Ltne fomille spitituelle
pour le bien de lo jeunesse :
occorde à chocun de nous lo docilité po(aite à ton Esprit
pour consocrcr nol,e vie el notre trovoil à lo mission commune
et rcnouvcler choque jour lo générosité de not,'e sen,ice

pour toi et pour nos ft'èrcs.

Fois que chacune cle nos cotntnunoulés,
unie en Jésus Clttisl el ouvefle oux exigences des temps,

devienne un milieu toujours mieux adopté
pour foitz l'expéience de lo vie ct de la mission solésienne
à l'exemple de lo prcmière cor11,11unoulé du Voldocco.

Por le Chist notre Seigneur.
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ART. lOO UNITE DE LA FORMATION ET CULTURES

[,e charisme du ]'ondateur est principe d'unité de la Congregation
et, par sa fecondité, il est à I'origine des divemes façons de vivre
I'unique vocation salésienne. [^a formation est donc tout à Ia fois
unitaire dans ses contenus essentiels et divemifiée dans ses expressions
concrètes : elle accueille et développe tout ce qu'il y a de vrai, de nobte
et de justel dans les différentes cultures.

I ct P/r 4.8.

Dans lc peuple de Dieu. I'Esprit-Saint cst à la fois principe
d'unité et germe de catholicité. C'cst I'Esprit de la Pcntccôte : des
nations nombrcuses, mais un seul pcuplc: dcs cultures nomhreuses,
mais un seul Corps du Christ.

L'Esprit-Saint, qui a suscité le charisme salésicn, le rcnd
égalcment féc<lncl : Il le spécific par ses dons, cn multiplie la
présence parmi lcs pcuplcs et le fait naître et croître dans des
situations diverscs dc I'Eglise. La Congrégation est donc appelée
à vivre, en vue dc sa mission, l'cxpéricnce de I'Eglise une et
catholique dans dcs culturcs divcrscs : Dieu appcllc les Salésiens
à partir d'une situation culturcllc déterminéc, dc laqucllc ils sont
inévitablemcnt marqués, ct à laquclle ils scront cnv«lyés pour êtrc

" signes et porteurs de I'amour dc Dicu pour lcs jcuncs. spéciale-
ment les plus pauvrcs ,r.l

C'est un donné de fait qui découlc de notrc histoire et
qu'exprime symboliquemcnt lc songe dcs dix diamants, lc songe de
notrc idcntité. " [æs diamants enchâssés sur la poitrinc ou sur le
dos, avcc le relief que lcur donnent la lumière et I'endroit où ils
sont placés. donnent unc vision 'ktrganiquc" et "dynamique" de la
caractéristiquc spiritucllc du Salésicn >», ct << l'ensemble trace le

I cr. rslra, rs
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profil spiritucl de n«ltre "caractèrc proprc" ,r.1 Lc hienhcurcux
Pèrc Rinaldi, l'intcrprètc lc plus pénétrant dc cc songc, invitc à
devenir << unc véritablc incarnation dc cc pcrsonnagc vivant >>.

.< dans ses moindrcs particularités " (à " ôtrc UN ", dira-t-il),
<< pour que la Société salésicnnc brillc c«lmmc elle le doit dans le
monde entier ,r.1

[æ charisme, principe d'unité et germe fécond de diversité.

.. l,e charisme du Fondatcur est principe d'unité dc la
Congrégation ct. par sa lécondité, il cst à I'originc dcs divcrses
façons dc vivrc I'uniquc vocation salésienne >> : c'cst la première
aflirmation de l'articlc 1fi). Ellc rappcllc unc caractéristiquc de
notrc vocation plusicurs lois soulignéc déjà, parcc qu'cllc cst la
raison d'être dc nos Constitutions. qui vculcnt ôtrc le .. symbole ,,

de ccttc unité, ainsi quc lc lbndcmcnt et lc critèrc d'unc divcrsité
authentiquc. « Il imp«lrtc quc nous sachions introduire avec
souplcsse I'i<Icntité salésicnnc dans une culturc donnéc ct que
nous y fassions épanouir l'csprit dc Don Bosco. notre Père et
Fondatcur. Il est p«rur chacun dc nous Ic seul modète ".4

Ceci est important pour la continuité ct lc dévcloppcmcnt du
charisme et dcs cull.urcs cllcs-mômcs. .. LJn charismc qui ne scrait
pas ouvcrt aux valcurs dcs culturcs ct nc s'y adaptcrait pas avcc
souplessc, sc scléroscrait ct sc coupcrait du flutur: une culturc qui
serait l'crmée au déll dcs signcs des tcmps. aux échanges avec les
autres cultures, ct à la transccnclance du mystèrc du Christ et de
son Esprit. risquerait d'apparaître commc un musée du passé ou
comme une intcrprétation réductricc de l'Univers. On comprend
ici combien la [ormation dcs conlrèrcs cst devenuc. de nos jours,
ditficile et exigeantc ,.s

2 E. VtCeNO. httft du Sulésittt darts lc song du poxnnag our di.r diornants,lCs n. 3fi)
(1981), p. Il: cf. aussi ,4CS n. .5-5. 24 déc. 19-10. p. 921.
3 lC.S n. 3t)0, p. 27-28: c[. aussi ICS n. 5-5. p. 924
4 E. VICANO, I.c tcrtc rénové dc rronc Rlÿ: dc vic, ÀCG n. 312 (198-5). p. 40
5 it, p.4t
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[,a formation : unitaire dans son contenu et diversifiée dans ses

expressions.

Notre idcntité constituc la f«lrcc d'unité et la réalité la plus
profondc dc la Congrégation.

Mais aujourd'hui. I'unité sc réalisc dans la déccntralisation, ct
un authentiquc proccssus dc déccntralisation impliquc un engagc-
ment explicite ct concret à maintcnir I'unité. C'cst la naturc dc Ia
vocation qui détermine I'oricntation spécil'ique à donner à la
formation et qui constituc lc critèrc cohércnt dcs caractéristiques
qu'elle doit prcndre : " elle est donc loul à lo [ois uniloùe dons ses

contenus essentiels et diversiliée dons ses exprcssions concrèles ».

La FSDB cst le guidc pratiquc de la formation au niveau
mondial. Ce documcnt << cxposc ct dévcloppc de façon organique
et didactique I'enscmblc clcs principcs ct des normcs de la
formation qui se trouvent dans lcs Constitutions. lcs Règlemcnts
et dans d'autres documcnts dc I'Eglise et de la Congrégation. l-c
service qu'il s'apprôtc à rcndrc cst cclui d'assurer la solidité et
l'efficacité dc la lbrmation (...) et dc sauvcgardcr ainsi I'unité de
ses contenus cssenticls dans la diversité de ses exprcssions
concrètes ,.6

Il revient au Directoire provincial (scction formation) de lcs
appliquer à la réalité localc.

Tous deux (FSDB ct Dircctoire provincial) ont pour but de
favoriser et d'assurcr unc formation qui réponde aux cxigcnces de
notre temps dans la fidélité au Christ. à I'Eglise ct à la pensée
authentique de Don Bosco.

Exigences et importance d'une méthode.

La dernière phrase de l'art. 1(X) : " Elle accueille et développe

tout ce qu'il y a de vroi, de noble et de juste dons les dffirentes
cultures », rappcllc la néccssité dc siluvrir aux cultures, quc les

6 nsoo, t,p.z3
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Constitutions cxprimaicnt déjà à I'art. 7. Cette ouverture ne
s'imposc pas sculcmcnt cn vcrtu de la déccntralisation. mais parce
que la transmission du mcssagc évangéliquc ct lc charismc salésien
«rnt bcsoin de s'incarncr dans la culturc des pcuplcs concernés :

c'est la loi dc " I'incarnation ", qui rcmonte aux origines mêmc du
mystère chréticn.

Mais I'articlc souligne aussi I'importancc dc la vigilance ct du
discernement. Le Rcctcur majeur écrit : <. L,c proccssus d'incultu-
ration postulc à la lilis la capacité clc cerner lcs valcurs à incarner
cl. lc disccrnemcnt rigourcux des cxigcnccs dcs culturcs locales ,.7
Ce qui implique lcs critèrcs ct les impératifs suivants :

La connaissance dc la culturc dc son licu dc pr«rvcnance et de
la culture autochtonc. par des contacts avcc ccux qui la vivent;
L'idcntiflcation dc cc quc la culture comportc d'incompatible
avec lc patrimoinc évangéliquc ct charismatiquc de la Congré-
gation. Si I'incompatibilité cst abs«llue, il scra nécessaire de
translbrmcr pr«lgrcssivcmcnt lcs csprits et lcs cocurs; si ellc est
relativc, il faudra rccti[ier. réorientcr, étcndrc ct perflectionner
les valcurs:
La proclamation explicite des éléments absolument nouveaux
que conticnt le patrimoinc évangélique et charismatique et
dont toutc culturc pcut bénél'icicr commc d'unc grâce.

.. La valorisation dcs culturcs appellc une ouvcrture à une
claire vision dc la transcendancc. D'unc part la croissance des
"signes des tcmps", tels qu'ils se sont imposés ccs dernières
décennies, ct lcs échangcs devcnus mondiaux entre les cultures
font éclater cellcs-ci I'unc après l'autre. D'autre part les vérités
touchant le mystèrc du Christ ainsi quc la puissance créatrice des
charismcs dc s«rn Esprit ollicnt à ces mêmes culturcs un ferment
de révisi<ln. dc puritication et dc développemcnt ,,.8 Il faut
maintenir, dit lc P. Voillaume. « unc des caractéristiques du
Royaume dc Dicu qui est dc se situcr au-delà dc toute culture,

7 .acc n. 312 (1e8.5). p. 40
8 ltt.
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dans I'unité lratcrncllc du Pcuplc clc Dicu qui nc dcvrait «rnnaître
ni frontières ni raccs ,,.n

Ta Sogesse, Dieu Tout Puissont,

" s'étend nvec force d'un bout à I'ouu'e dc la tene
et gouveme lous les êlres ovec ntiséricr»de »,

pour répandrc sur lous les peuples el dans loules les culturcs
les g,ermes dc t« sointc pt'ésence.

Dnns notrc Société solésienne aussi, tu as [oit rcsplendit'
les dons de l'unité et de l'unh,ersolité :
des visoges, cles peuplcs el des cullures dc loules sotles,

mois une seule famille et un scul « coeur oraloien ,.

Rends nos esprits ottentifs el nos coeurs génércux,
pour que, dons lo .fîdélité «u chaisme
que tu as accotdé à notrc soinl Fondaletrr,
nous sachions mointenir l'unité de l'cspit
et soisir toul ce que lu as clonné « cle vroi, de noble el de ittste »

aux peuples auxquels llt nous ewoies
pour ronTener toltt à loi, sourcc de toute bctnlé,

en Jésus Christ notre Seigtcur.

e Ciré dans,4CG n. 312 (19s5). p. 4l
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ART. lOI COMMUNAUTE PROYINCIALE ET FORMA.
TION

[,a communauté provinciale accueille et accompagne la;,ocation de

chaque confrère, veille à préparer des formateurs et des stHfrtires de
formation et anime l'effort de formation des communautés locales.

Il lui incombe d'établir, par ses différents organes d'animation et
de gouvernement la manière de réaliser la formation selon les exigences
du contexte culturel qui lui est propre et conformément aux directives
de l'liglise et de la Congrégation.

Dans I'exercice de cette commune responsabilité, chaque salésien
contribue, par sa prière et son témoignage, au soutien et au renouvelle-
ment de la vocation de ses frères.

A partir du CGS. la communauté provinciale a pris une
importance particulièrc au plan dc la " corcsponsabilité " et de la
« participation ,, des confrèrcs ainsi quc dc la " subsidiarité " ct
de la « décentralisati<ln ,,, pour quc I'unité vivantc dc la Congréga-
tion puisse sc dévclopper dans la diversité clcs situations. Dans le
domainc de la lbrmation égalcmert. « les Constitutions donncnt
une grandc imprlrtance à la communauté provincialc :

- par les possihilités qu'clle a ("avcc I'autonomie qui lui
revicnt", Const 157);

- par le scrvice qui lui est dcmandé ("promouvoir la vie et la
mission de la Congrégation" (ib) ".rIl revicnt au Rcctcur majcur avcc son Conscil .. de promou-
voir (...) Ia fidélité constante cles confrèrcs au charismc salésicn »

(Const 126) et leur « formation intégralc et permanentc »

(Const 135). Par «lntre, chaquc Salésicn a le devoir d'assumer en
ce qui le concernc la rcsponsahilité de sa formation personnellc,
et la communauté localc. dc constituer un milieu et un sujet dc la
formation: mais c'est la communauté provinciale qui est la

I r'sor, t-so
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prcmièrc rcsponsahlc dc la lbrmation salésicnnc dans scs divcrs
àspccts, ct dc son organisation concrètc ct globalc.z

[,a tâche fondamentale et spécifique.

La communauté provincialc a Ic dcvoir d'assurcr unc forma-
tion salésicnnc dans son contcxtc proprc. Ccttc tâchc résultc dc
sa définition. dc sa signilïcation ct dc s«tn rôlc : lairc vivrc l'uniquc
vocation salésicnnc ct promttuvoir la missi«ln dc la Ctlngrégation
dans un contcxtc détcrminé (cf. Const 157). Il lui incombc dtlnc cc
qu'atTrmait l'art. 1ff), ct quc rcprcncl maintcnant l'art. 101 : dc
conjuguer l'unité avcc la diversité dcs cxprcssions «rncrètcs.
I'idcntité charismatiquc avcc lc pluralismc culturcl, « d'étahlir (...)
la manièrc de réaliscr la formation scl«tn lcs exigcnccs du contcxtc
culturel qui lui cst proprc et c«rnlirrmément aux dircctivcs dc
I'Eglise ct de la Congrégatien " (Const 101), ct dc proposer cette
.. manière ,, dans un guide pratiquc, lc Dircctoirc provincial
(section formation) (cf. Règl Éi7).

Cette optique inspirc toutc I'actitln lormatricc dc la Province :

" C'est là une tâchc arduc, particulièrcmcnt intcnsc durant la

formation initialc. mais qui dcmcurc actuellc et cxigcantc au long
de la vie ,.'3

Expressions concrètes du service provincial.

L'art. 101 conclut la section c«lnsacréc aux aspects généraux

de la formation salésicnne cn spéciliant lc scrvicc dc la commu-

nauté provincialc aux confrères, aux communautés localcs et à

I'organisation du proccssus dc formati«rn. l,c tout pourrait se

résumcr dans la phrase dc l'art. 58 : la Provincc .. suit lcs nou-

2 cf. itt
3 E. VICnNO Le r«rc rcilott'cl( dc norrc Règlc dc vic, ÀCG n. 312 (198-5), p. 40
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veaux confrèrcs avcc al-lcction; cllc vcillc à la formation dc tous >>.

En cffet :

a) Elle occueilla et occontpogne lo vocation de choque
confi'èrc.

Elle o[[rc " à cclui qui s'oricnte vers la vic salésiennc (...) le
milieu et lcs condil.ions qui lui pcrmettront de connaître sa
vocation,, (c[. Const 109): elle I'accompagne dans les périodes
délicates de la formation initiale ct dans ses moments les plus
décisifs : les admissions; il lui appartient dc promouvoir les
initiativcs variécs. ordinaircs ct extraordinaircs (ct Règl 101. 102).
qui favorisent la formation pcrmanentc ct stimulcnt Ic dynamismc
de la vie spiritucllc. I'aggiornamento théologique et pastoral, la
compétcnce prcfessionncllc ct la créativité apostolique
(cf. Const 118).

Le dcvoir « d'accucillir et d'accompagner les vocations ,,
n'imposc pas sculcmcnt dcs scrvices et des activités. Mais avant
tout que la communauté pr«lvincialc vivc avec élan spiritucl et
compétence lcs divcrs cngagcmcnts dc la vocation salésienne, pour
constitucr un modèlc valable ct un stimulant permancnt pour
chaque confrèrc. spécialcmcnt lcs plus jcuncs.

b) Elle veille à prcparcr des formoteurs et des structures de

fomtntion.

Cette tâchc conccrnc spécialement la formation initiale. Dcux
responsabilités déterminantcs sont à souligner :

faire en sortc quc lcs communautés de formation aicnt << un
dirccteur ct unc équipc dc formatcurs spécialement préparés
(...) à la dircction spirituelle » (Règl 78). pour que l'expé-
rience dc la formation soit vraimcnt valablc. Il faut donc que
la Provincc choisissc à tcmps ct avcc prudencc, préparc et
recycle dcs c«lnfrères capables de remplir cctte " tâche
spécifTquc ct néccssairc " (Const 104);
assurcr lcs structurcs dc lormation, c'est-à-dire I'ensemblc des
conditions (bâtiment. milieu communautaire, contexte social.
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curriculum dcs étudcs, cxpéricnccs pastoralcs) qui pcrmcttcnt
dc réaliser lcs dil-fercnts aspccts cl'unc expéricncc dc f«trma-
tion authcntiquc (maturation humainc. préparation intellcc-
tuellc. vic consacréc. participati«ln à l'éducati«rn et à la

pastoralc). ct dc réaliscr lcs ohjcctifs de chacune dcs phascs

et dc tout lc proccssus dc la formation.

c) Elle onime l'effort de fomtotion des contmunaulés locnles.

La communauté provincialc fait progrcsscr les communautés
localcs dans la communion fratcrnclle ct lcs souticnt dans lcur
mission (cf. Const 58). La communauté localc, en cffct :

- est coresponsahlc dc la cr«rissancc dc chaque confrère
(ct Règl 81),

- fiavorisc sa maturation ct lc souticnt dans lcs momcnts dc
ditticulté (c[. Const 52).

- constituc un milicu toniliant pour sa v«rcation (c'cst son
devoir !)

- et, surtout. offrc unc cxpéricncc dc vic formatrice.

" Elle doit donc progrcsscr ct sc rcn«luvclcr sans ccssc » (art 99).

L'animation dc la part dcs rcsponsables, particulièrcmcnt du
Provincial et clc son Conscil. les initiativcs orclinaircs ct extraordi-
naires programmées ct réalisécs à ccttc [in (ct Règl 101), la

formation d'unc communauté provincialc fratcrnelle
(cf. Const 161) qui stimulc activcmcnt la vic ct la missitln salé-
sicnnc (c[. Const 157) baséc sur un projct éducatif pastoral
(Règl a) constammcnt évalué ct mis à jour. sont manificstcmcnt lcs
signes de la continuité de cet cffort dc formation.

Iæs responsabilités de chaque membre de la communauté
provinciale.

Dès le début. la scction à souligné les rcsp<)nsabilités dc
chacun dans sa fiormation, cntcnduc commc réptlnse personnelle
à I'appel du Scigncur (cf. Cclnst 96). A préscnt. la scction conclut
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en affïrmant le devoir dc chaquc membres dc Ia communauté
provinciale.

De ccttc manièrc. lc rôlc individuel et le rôle communautaire
sont t«rujours indispcnsablcs I'un et l'autre. Si la communauté
provinciale a une tâchc spéciflque et fltlndamcntalc dans la
formation, il faut rcdirc qu'clle est constituée d'indivi«lus :

« chaque salésien assumc la responsahilité de sa lormation ,,

(Const 99); chaquc confrère collahorc pour que la communauté
localc soit un milieu formatcur (c[. Const 99): chaque Salésien
partage la rcsponsabilité dc la formation même au nivcau provin-
cial, et il « contribuc. par sa prièrc ct son témoignage. au soutien
et au renouvellcment dc la vocation de ses frèrcs ,r.

Seigneur,
le choisme de ton Espit nous a été donné
pour que nous le donnions à notre lour
et que nous le fossions grondir en d'outres frères.
Tu nous veux responsobles de lo fécondité de tes dons
et de lo multiplication de tes tolents.

Nous t'en prions, écl«ire les Supérieun
et tous les confrères de nolre conlmunouté provinciale,
atin qu'ovec lo force de ton Espit,
et le feu de to chorité,
ils sachenl otganiser l'oeuv,? de lo formation
et sÿ consocrer por lo prière et le témoignoge
pour soulenir, conlirmer et renouveler en choque confrère
lo grâce de ton oppel,
Por le Christ notre Seigneur.

T.3-5
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Section II

LA FORMATION INITIALE

« Porle, Seigneur, ton sen,iteur écottle ,, (1 S -1,9),

Dans sa brièveté, sa clarté et sa densité, c'est devenu un
texte classique de vocation. Le contexte peut aider à montrer
comment la vocation se vit avant tout comme un dialogue avec
le Seigneur, et comment I'appel n'est pas toujours évident, mais
nécessite parfois tout un cheminement pour
discerner la voix de Dieu, et donc un climat de prière.

Le récit de la vocation de Samuel, dans l'économie de la
rédaction Deutéronomiste à laquelle il appartient (du Livre de
Josué jusqu'au 2ème Livre des Rois), semble vouloir exalter la
renaissance de la prophétie en lsraë|, la grâce de la présence
de la Parole de Dieu dans le Peuple. Le début du chap. 3 dit en
effet que * les oracles du Seigneur étaient rares à cette
époque,, (v.1), mais il conclut par la mention QUê. tout lsraël
reconnut I'autorité de Samuel comme prophète du Seigneur "
(v. 20). Le silence de Dieu, causé par la conduite mauvaise de
la maison sacerdotale d'Eli (1 S 1-2), est rompu dans la nuit,
grâce aux communications divines, par lesquelles. /e Seigneur
appela Samuel" (v.4). C'est la formule de la vocation de Moi'se
(Ex 3, 4) et d'lsaïê (ls 6, 8). Comme chez Moîse, et ensuite chez
Jérémie (Jr 1), un travail de discernement est nécessaire, par
lequel Samuel passe d'Eli à la reconnaissance de Dieu. La triple
répétition de I'appel I'exprime bien. Samuel s'en remet totale-
ment au Seigneur : o Parle, Seigneur, ton seruiteur écoute ,
(3, 10).

Aussitôt après I'appel suit la mission prophétique d'une
grandeur gigantesque (3, 9-21). Entre Dieu et Samuel s'établit
un pacte de fidélité réciproque : le jeune homme appelé se met
tout entier à la disposition de Dieu pour exécuter ses ordres, au
début à I'endroit d'Eli lui-même (3, 16-18), puis dans sa

ffi



dramatique histoire depuis Silo jusqu'à Saül; et Dieu répond :

« âucuhê de ses paroles ne demeura sans efet " (3, 19).
Ceci nous rappelle le cheminement de la vocation de Don

Bosco : ouvert à la voix de Dieu autant qu'attentif à en interpré-
ter le sens et la direction, pour être ensuite, grâce à sa fidélité,
prophète de I'appel de Dieu pour un très grand nombre de
jeunes.

***

Même si son cngagcmcnt cst pcrsonncl. lc Salésien qui veut
devenir apôtrc dcs jcuncs se confic avcc docilité à I'Esprit-Saint et
accucille ses inspirations.

Dans cc c<lntcxtc, la scconde section du chapitrc VIII présente

les aspects généraux dc Ia formotion initiale, c'est-à-dire les

éléments in<Iispcnsahlcs p«rur réaliscr unc cxpéricncc valable sur
la route qui conduit à la pr«rfcssi«rn pcrpétucllc Jxrur tous ct. pour
certains, à I'ordination saccrclotalc. Tout cc qui a été dit dans la
première section du chapitrc vaut aussi dans ce processus plus

caractérisé.

Cette seconde section comporte sept articles

I'ohjcctiI de Ia [ormation initiale (ort. 102):
le milicu (an. 103):

lcs responsablcs ct lcurs tâchcs @n. 104-105):
le curriculum (or7. 106):

les périodes dc formation @n. 107) eL les admissions

(an- 1f,tJ).ainsi que les momcnts de synthèse et le début
dcs engagemcnts plus profonds et plus spécilÏques.

Il s'agit. commc on lc voit, du fondcment de tout le processus

de la formation initiale, que traitcra le chap. IX.
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ART. 102 COMPLEXITE ET UNITE DE LA FORMA.
TION INITIALE

[-a formation initiale vise à la maturation humaine et à la prépara-
tion intellectuelle du jeurre confrère, en même temps qu'à I'approfondis-
sement de sa vie consacrée et à son insertion progressive dans le travail
fiucatif et pastoral.

Dans I'ex1Érience de formation, ces aspects doivent être harmonisés
en une unité vitale.

La formation initialc cst en fonction de I'ohicctiI général dc
la formation salésicnnc. Sa contrihution spécilTquc pour I'attcinclrc
est le premicr aspect général dont s'«rccupe la scction.

La formation initiale cherchc à lavoriscr unc cxpéricncc qui
prlrte le jeunc confirèrc à développcr lcs valcurs ct lcs conduitcs
propres à la vocation salésiennc. Lc tcxtc cn citc succintcmcnt
quatre qui s'étaycnt ct sc renforcent l'une I'autre (c'cst la com-
plexité dont parlc le titrc de I'article) : la maturation humainc. la
préparation intcllcctucllc. l'approlbndissemcnt de la vic consacréc
et I'insertion progressive dans lc travail éducatif pastoral.

Maturation humaine.

On a la maturité humainc quand on cst dcvcnu capablc dc
choix libres éclairés par des moti[s vrais et intériorisés, dc rclations
humaincs authcntiques et dc jugements objectifs sur les hommcs
et les événemcnts, d'un amour pcrsonnel ouvert aux autrcs dans
I'acccptation mutuellc et l'cstime sans préalablc. Il cst plus facile
de rejoindre ces valcurs si I'on jouit d'un hon équilibre physiquc
fait, autant que possihlc, dc bonnc santé. dc capacité dc travail, dc
disponibilité scrcinc au sacrifice; si I'on sc connaît bicn ct si l'on
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s'acceptc; si I'afifectivité est mrirc et la sexualité équilibrée. à lcur
juste placc parmi les valcurs humaincs.

Préparation intellectrrelle.

La préparation intcllcctuellc cst rcquisc ct déterrninéc par la
vocation et scs impératifs. Cc sont cux qui spécificnt lcs objcctifs
à poursuivre ct oricntcnt lc choix dcs disciplincs à programmer ct
I'importance rclativc à lcur accordcr : " L'organisation dcs étudcs
devra donc harmoniscr lcs cxigcnccs du séricux scicntil'ique et
celles dc la dimcnsion religicusc ct ap«lstoliquc dc notrc pr«rjct de
vic " (Règl 82) : la préparation intcllcctucllc, cn cffct. fait partie
du projet dc vic.

Cctte cxigcnce ct cettc oricntation dirigc tout le processus de

la formation. mais avcc dcs accentuations divcrses (cf. noviciat :

Const 110, Règl 99: postn«rviciat : Const 114. Règl 95; f«rrmation
spécifiquc du prôtrc ct du Salésicn coacljutcur: Const 116.

Règl 97-9t3; formation permancntc : Const 11tt- 119, Règl 99)-

Vu le scrvicc dc promtltion intégralc qu'ellc cst appcléc à

rendre aux jcunes. la mission. à son tour. <( oriente ct caractérise
de manièrc spécitiquc ct originalc, et à tous lcs nivcaux. la

formation intcllcctucllc dcs confrèrcs " (Règl 82). Elle requiert
quc soicnt cultivécs « âvcc un soin particulier les étudcs et lcs

disciplines qui traitent dc l'éducation. de la pastoralc des jcuncs.

de la catéchèsc ct dc la communication socialc ,, (ib).

l,es étudcs sont, à lcur manière, nécessaires (cf. Const 98. 102)

pour connaîtrc Jésus Christ. rcster à l'unisson dc l'Eglise et de la
Congrégation, approfiondir lcs connaissances ct la compétence
profcssionnellc ct transmcttre. spécialcmcnt aux jcuncs. le message

du salut.
La préparation intellcctuclle impliquc donc lc dévcloppcmcnt

de I'intclligcncc. ainsi que l'ouverture qui disptlsc à apprendre.
permet dc réf'léchir ct clc jugcr. clc s'intércsscr aux personnes et
aux situations, ct d'avoir du clisccrncmcnt.
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Approfondissement de la vie consacrée.

Au sens largc. ccttc cxprcssion pcut sc ré[ércr aux .. valeurs
religicuses salésicnncs ,, :

- le sens de Dieu ct de sa présencc dans l'histoirc. qui sc manileste
en nous particulièrcmcnt par le don dc la charité past«rralc ct dans
le sens de l'Eglise;
- la capacité de .. vivrc et travailler enscmhlc ». Qui rcfusc lcs
conceptions et les stylcs de vic individualistcs, au profit de la
communion qui sauvcgardc lc micux la divcrsité et lbriginalité:
- la pratiquc dcs c«lnscils évangéliqucs. qui cxprimcnt un stylc dc
vie centré sur Dicu pour révélcr la dimcnsion dél'initive de la
valeur religicusc ct sa fécondité divine dans lc scrvicc des frères:
- la vie en dialoguc avcc lc Seigncur, qui investit toutc I'cxpérience
de la vocation et fait passcr dc Dicu au travail pour les jcuncs et
du travail à Dicu, pour célébrer la vic consacrée par Lui pour le
Royaume.

Insertion progressive dans le travail éducatif et pastoral.

Au cours du cycle de la lormation initialc, le travail éducatifl
et pastoral a scs temps fiorLs dans les cxpéricnces pastorales
(Règl 86) et durant le stage pratiquc (C-onst 115). Prcndrc
progrcssivemcnt part à dcs activités m«rtivécs, programmées,
accompagnées, évaluécs, est un momcnt frlrmateur en soi.
différent de la formation intcllectuelle, mais complémentaire.

La pratique équilibrée dc l'éducati«ln ct de la pastorale, en
esprit de foi, est centralc pour la formation de tout Salésicn.
Mêmc si, pour des raisons dc méthode. d'emploi du temps et de
priorité d'e[fort. la formation initialc «lonnc la priorité aux activités
théoriques et à celles qui confèrcnt dcs <;ualilications. Car ellcs
tendent, ellcs aussi. à dévclopper la sensibilité ct lcs aptitudcs
pastorales chez lcs jcuncs Salésiens ainsi quc les compétences
nécessaires pour quc lc travail pasl.oral puisse, dans la suite, porter
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des fruits apostoliqucs et profitcr à la lbrmation. C'était déjà la
pensée de Don Bosco qui, dans les Constitutions traduitcs en
italicn en 1875, écrivait au chap. XII : . Les conflrères. pendant le
temps dcs étudcs prcscritcs par lcs Constitutions, nc doivent pas.

hors lc cas dc néccssité, s'ad«lnncr aux ocuvrcs dc charité particu-
lièrcs à la Société satésicnnc ,,.r1

Ilarmonisés en une unité vitale.

Lc vocabulairc dcs Constitutions pour décrirc lcs diflérents
aspccts : << maturation ,. « préparati«)n >>. << approlilndisscment >).

.. inscrtion progrcssivc ". lait rcssortir lc dynamisme de l'cxpé-
ricncc quid«lit déhouchcr sur la lbrmation pcrmancntc. II csquissc
aussi lc proccssus dc la l<lrmation, et lc chapitrc suivant souligncra
la progrcssivité et la continuité, la spécit'icité ct la complémcntarité
de ses diflércnts momcnts. ainsi quc lc critèrc qui cn fait l'unité.

Dans l'cxpéricncc dc Ia formation, ccs aspccts dtlivcnt toujours
se cultiver en mêmc tcmps ct non I'un après l'autrc. puisqu'ils se

compénètrent ct sc souticnncnt mutucllcment. Il ne faudra jamais

en oublier un scul. mômc si lcs objcctil.s des diltércntes phascs

prévoient d'insistcr tantôt sur l'un. tantôt sur I'autre : l'effort
spiritucl durant lc noviciat. I'eübrt intcllcctucl et pr<lfcssionnel
pendant le postnoviciat. I'cxpéricncc pratiquc au cours du stagc.

Cc qui est cn jcu, c'cst l'unité et la continuité dc la lormation, ct
par conséquent sa réussitc.

[-e tcxtc parlc di. unité t,itole », puisquc la formation n'est pas

faite de morceaux. C'cst unc réalité vivantc qui intègre sans cesse

toutes ses facettcs ct les harmonisc cntre cllcs. La premièrc chose

à faire au cours dc la formation initiale, cc qui la définit avant
tout, c'est dc sc rcconnaîtrc appclé à uniflcr sa vie personnelle. Et
comment réaliser ccttc unité ? En sc fiocalisant pcu à pcu sur le
projct de vie qu'offre I'autorité dcs Constitutions. C'est dans ce

projet quc Don Bosco a tr<luvé lc sccrct de son unité personncllc :

il aimait les jeuncs cn aimant Dicu et aimait Dieu cn aimant les

I Constinnions /87.5, XII. 6 (ct. F'. M()'[[). p. l8l)
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jeuncs. Et c'est cc qu'il a voulu clirc quand il a consigné lc livrc
des Constitutions au Pèrc Caglicro : ,. Jc v«lutlrais v«rus accompa-
gner moi-mêmc. mais cc quc jc nc puis fairc. ccs C«lnstitutions lc
feront " (c[. Const Préambulc).

Seigneur Jésus,

ttt os voultt ossltmer le délî ct l'engogement
de grondir <( en sogesse, en loillc et en g'lice
devont Dieu et devont les hontmes ".
Ttt os personnellement accontpogrté tes Apôu'es
sur le chentin de lo puti!'icotion de leur huntonité
et dons leLtr effi»1 de la revêtit'de g'ôce
en vue de lo ntissictn à occontplir.
Accorde oux jeunes quc llt oppelles à le sen,ir
dons la Société salésienne,

de s'oppliquer à leur fo,motion dons lo joie et lo génércsité,
et fais qu'ils vit'ent dans une unité féconde
leu r mo tu ro tion person n e I I e

et l'espil du " do mihi onimos » à l'école de Don Bosco.
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ART. IO3 LES COMMUNAUTES DE FORMATION

Ls formation initiale se Éalise ordinairement dans des communau-
tés organisées expressément dans ce but.

l)ans un esprit d'ouvertrtre, comme le veut le style fiucatif de Don
Bosco, elles tiennent compte des aspirations des jeunes à une vie plus
personnelle et plus fraternelle.

Notre esprit y est vécu de façon plus intense : tous les membres
forment ensemble une famille fondée sur la foi et I'enthousiasme pour
Ie ChrisÇ et unie dans I'estime mutuelle et la convergence des efforts.

Formateurs et confrères en formation, bien que dans des rtles
différents, créent un climat de coresponsahilité et poursuivent avec

clarté les olljectifs de la formation.

I.es les ohjectifs généraux dc la formation initialc ont été
préscntés. Dans qucl milicu cette expéricnce caractéristique
peut-elle se réaliscr ? lrs Constitutions répondcnt : ordinairement
dans des communautés choisies ct spécialisécs. où règncnt :

un stylc dc vie ouvcrt aux aspirations dcs jcunes;

un esprit dc famillc plus marqué:
un climat de corcsponsabilité.

Un milieu particulier porrr un but sp6cifique.

Chaque Salésien répond à I'appcl du Scigneur dans la

communauté et avcc I'aidc dc la communauté. Cclle-ci. a dit
I'art. 99. est en toutc circonstancc " le milieu naturcl de croissance

de sa vocation ,r.

Ce principc vaut a lbrtiori pour lc Salésicn cn lirrmation
initiale. Commc il lui faut disccrner ct idcntitlcr sa vocation.
acquérir dc la maturité humainc. approfondir sa vic consacréc ct
trouvcr une formation en collaborant à un travail éducatifi et
pastoral. seulcs <. dcs c«tmmunautés organisr3es expréssemcnt dans
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ce hut >> peuvcnt ordinaircment préscntcr lcs concliti«lns adéquates
pour réaliscr lc milieu souhaitablc.

Toutes lcs communautés sont l«lrmatriccs, mais toutcs nc sont
pas en mcsurc d'offrir un scrvicc adéquat aux diflércnts moments
du proccssus dc la formati<ln.

Læ style de vie de la communauté formatrice.

L'article relève tntis coroctétistiques indispendables au style dc
vie d'une communauté salésicnnc dc f«lrmation initialc. Voyons-lcs
à tour de rôle.

a- Un style de vie « qui lienne comple tles ospirotions des ieunes ".

La vocation salésicnnc clcmandc à chacun dc s'ouvrir aux

cultures, aux besoins dcs jeunes ct dcs milicux populaires
(cf. Const 7). auxvaleurs du monde (c[. Const 17). L,es Constitu-
tions veulent aussi la communauté localc <. ouvcrte aux valcurs du
monde et attentivc au contcxtc culturcl clans lcqucl sc déploic son

action apostolique » (Const 57). Normalcmcnt. lcs Salésicns
possèdent un don spécial d'«ruvcrture, dc cordialité et dc sympa-
thie pour les jcuncs (cf. Const 14. 15.39)-

[,e texte requicrt quc ces nolcs particulières au style d'éduca-
tion de Don Bosco caractériscnt I'atmosphère dcs communautés
dc fiormation. Ellcs dcvront vivre ct structurcr lcurs rclations selon
un style de .. vic plus pcrsonncllc ct plus fraterncllc " :

une vie plus personnelle, qui respecte la pcrsonne et scs

bcsoins. et [avorise l'intériorisation;
une vic plus fraternellc, où lcs rclations soicnt cmprcintcs de

simplicité, de joie et de service réciproque, et où la commu-
nion soit authcntique.

b. Un climot de famille plus maryué.

Un style de rclations, un esprit intensc qui lcs anime et qui
favorise la rencontrc. la communion. le partagc.

74



Ccs affirmations résultcnt dc I'cxpéricncc. Au lieu dc définir
une série de qualités ahstraitcs, cllcs év<lqucnt un climat, un milieu
de vie fratcrnellc, dc vraic " [amillc », Qui se rcspire ct sc
reconnaît dans la maison de Don B«rsco. C'est l'expérience que
faisaicnt tous ccux qui arrivaicnt à l'Orat«lire : .. Je compris que
I'Oratoirc était une grandc maison aux portcs toujours ouvertes et
aux coeurs plus cluvcrts cncorc ", écrivait lc Pèrc Joseph Vcspi-
gnani.l

Lcs moti[s ct lcs conditions qui permcttcnt dc sc rencontrer
en dépit des di[férenccs naturellcs et qui constituent lc lien d'unité
de la communauté de f<lrmation sont :

" Lo foi et l'enthousiosme pour le Chist ». C'cst la motivation
fondamcntalc dc la vocation salésicnnc commune : notrc
ententc sc basc avant Lout sur Ia conviction que .. Dicu nous
appelle à vivre en communauté >, (Const 50). que .. Dieu
rassemhle notrc communauté ct la tient unie par son appel, sa

Parole et son amour » (Const 85):

o L'estime mutuelle r,, l'accucil, Ia rcconnaissance, la valorisa-
tion de chacun dans sa réalité personncllc. Don Bosco.
traitant dc << ccttc question tout à [ait cssenticlle pour notre
Société ",2 disait à ses Salésiens : .. Pour qu'il soit doux
d'habiter enscmhle, il laut écartcr toute envic. toute jalousie;
il flaut nous aimcr commc dcs tièrcs. nous supporter les uns
les autrcs, nous aidcr. nous épaulcr, nous cstimer. nous
excuscr. Chacun doit se gardcr attcntivement de dirc du mal
de la Congrégation et même vcillcr à la laire estimer de
tous ,r.3

o Lo cont,etgence des effons ». Se sentir engagé dans un projet
commun. être uni dans le travail, ., vivre et travailler ensem-

I c. vEsPIcNANI. I/n anno alla scuola di Don Bosco (Une année à l'école dc Don

Bosco). San Benigno Canavcsc 1932. p. l3
2 MB tx, stq
3 uo rx. s:,2-s73
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ble ». c'cst fonclamcntal pour la communi<tn quancl «rn vit unc
vocation apostoliquc.

La rclation avcc lc Christ dans la toi. la fraternité cntre tous.

la focalisation clc l'acti<ln sur la mission, qui supp<lscnt la maturité
humaine et la disponibilité. mainticnncnt I'unité ct lbnt de la
communauté unc [amillc.

c. Un climot de corcsponsabilité.

La .. convcrgcnce dcs cfforts ,, s'cxprimc concrètcment par un
climat de corcsponsabilité qui autorisc ct disptlsc chacun à réaliscr
les ohjcctifs de la formation; autremcnt dit qui pcrmct à chacun ct
à la collectivité rl'excrcer sa rcsponsahilité. d'av«lir dc I'initiativc,
de dialogucr dans la vérité, d'étudicr autant que p«rssiblc cnscmblc
les aflaires importantcs ct dc lcs réaliscr cn collahoration.

La corcsponsabilité s'cxcrcc, évidemmcnt, sclon la fonction ct
la mesure quc l'obéissancc a confiécs à chacun.

[-es tâches spécif'iqucs dcs formatcurs ct du Salésien en

lormation scront traitécs aux articlcs 104 ct 105. Lcs Règlements
généraux, quant à eux. stipulent quc .. lcs confrèrcs cn formation
seront rendus partic prcnantc, sclon dcs modalités concrètcs. de

la bonne marchc dc la communauté » (Règl 7tt). Ils citcnt dcux
moments importants pour les appcler à excrccr leur corcsponsahi-
lité : la programmation et la révision tlcs objcctifs de formation à

atteindre. [-cs uns et lcs autrcs doivcnt rccherchcr cnsemble la
volonté de Dieu, ct vcillcr pcrsonncllcmcnt garder lc discerncment
spirituel. qui est comme l'âmc ct lc délicat mécanismc intéricur qui
conduit à son but toute rechcrchc faitc enscmblc ct toutc décision
pratiquc.a

4 Cr. il Dirruor" salcsiano, Rome 1986. lndex analytique : corresponsabilità - discernimento

1M
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Prions pour nos conlnutnoutés de formotion,
et implorons pour les confrères qui y travaillent
lo sagesse, l'intelligencc el l'ouver7urc de coeur,
olîn qu'ils occomplissenl ovec joie et avec lruil
lo mission vitole qui leur est confiée.

Seigneur, tu os fait de ton Eglise
Io maison et lo famille du Pèrc,
où la vie de chacun noît, se tlévclctppe et porte des fruits
par lo force de l'Espit-Soint.

Fais de nos com,nltnoulés de [ormotion
des miroirs fidèlcs cle la sainte Eglise
par leur sollicitude envers les confrères en formotion.

Tu as oppelé les Apôtres
el tu les os fomtés avec patience et feffnelé,
en offront lo vie pour eux
et les comblont des dons de lon EspiL

Fois Ete le ntilieu de [onn«tion des jeuncs confrères
,çoit oninté por lon Et,angile ct vivilié por lon Espit,
ol'in qu'il devienne un lieu d'occueil,
de renconlre el d'encourogement
qui réponde pleinentent à leurs ospirotions
pour lettr épo nou issement.

Tu as proposé à tes Apôtrcs
l'exemple de ta prédilection pour les petits et pour les pauvres.

Accorcle à tous nos confi'ères en formation
lo même soi[ du solut des jeunes
que tu versos dans le coeur de Don Bosco.
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ART. 104 ROLE DES FORMATEURS

Dans les communautés de formation, les formateurs ont une tâche

specifique et nécessaire.
Ils assurent aux confrères en formation, dans un cadre de vie

adapté, les conditions requises pour une ex1Érience valahle et une
sérieuse réllexion dr»ctrinale.

Conscients d'être médiateurc de I'action du Seigneur, ils s'efforcent
de former avec le directeur, qui est le guide de la communauté et son

maîtrc spirituel, un groupe convaincu de sa commune responsahilité.
On choisit pour cette tôche des hommes de foi, capables de

communiquer de façon vitale I'idéal salésien, aptes au dialogue et

possfi ant une expérience pastorale sulTisante.

Après avoir décrit le stylc dc vie dcs communautés de

formation, les Constitutions vont parler dcs resptlnsablcs lcs plus

immédiats du milieu dc fiormation : lcs formatcurs dans cct art-
104. et les Salésiens cn formation initialc dans l'art. 105.

Au sujet des formatcurs, I'articlc attirc l'attcntion sur trois
points : leur tâchc, lcur stylc dc travail cn corcsponsabilité ou cn

équipe, les critèrcs pour lcur chrlix et lcs qualités qu'ils dtlivent
possédcr.

[,a tâche des formateurs.

La tâche << spécifique et néccssaire » dcs formateurs est

.. d'assurer les conditions rcquises >> pour attcindrc lcs ohjcctifs
généraux et spécifiqucs dc la phase dc formati<ln en question.

En gros, ils ont à tairc en sorte quc I'cxpéricnce de ftlrmati<ln

et la réflexion qui l'accompagnc soicnt valablcs ct positives. cn

d'autres termcs, qu'cllcs réaliscnt lcs buts dc la formation. Ccla
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signifie que le manque de formatcurs ou leurs insuffisances
porteront de graves préjudiccs aux jcunes confrèrcs.

Outre Ie .. cadrc dc vic adapté , d<lnt le commcntaire de I'art.
103 a déjà parlé. l'article attachc unc grandc importance à la
.. séricuse réllcxion doctrinalc ». C'est la nature mômc de notrc
vocation qui I'impose. ct un curriculum d'étudcs complet ct fidèle
aux oricntations dc la .. Ratio » y répond bien. L'activité pastorale,
souroe de flormation, où se perçoivcnt les difficultés réellcs, les
interrogations ct lcs appcls dc Dicu. a bcsoin elle aussi de
momcnts dc réflcxi«ln ct de disccrnement px)ur interpréter
judicicusement lcs prohlèmcs sclon dcs critères dc scicncc ct dc
foi. pour suggércr cles projcts ct des points de vue nouveaux. en
tenant spécialcmcnt comptc dc la " mémoirc salésienne », et cn
impliquant dircctemcnt sans cesse le sujct. Lcs profcsseurs, ceux
qui tbnt cours et tous ccux qui sont appelés à présenter, avec
sérieux. dcs matièrcs dc réflcxion extra-scolaires. assurent la
continuité avcc le patrimoinc doctrinal de I'Eglise ct le patrimoine
charismatiquc de la Congrégation. IIs garantisscnt. au milieu du
pluralisme actucl. I'adhésion à la vérité ainsi que l'équilibre des
jugemcnts critiqucs ct dcs évaluations concrètes. Lcur présence
apporte donc la cohércnce indispcnsablc à une formation initiale
complète ct bicn organiséc.

« l,es Formateurs » et non .. un scul formateur ,r. Car la tâche
est complcxe et a besoin dc la préscncc ct du concours complé-
mentaire de plusicurs. Notre tcxtc soulignc I'importance de lcur
cohésion, baséc sur la conscicncc et la conviction de leur <. com-
mune responsabilité ".

Tout cela fait comprcndre qu'il n'y a pas d'autodidacte en
matière de fbrmation salésiennc. ct qu'en règle généralc n'est pas
salésien celui qui croit pouvoir faire tout par lui-même, sauf
exceptions charismatiques qui doivent être vérillécs avec soin. Une
des grâces les plus précicuscs quc puissc avoir un jeune salésien
est sans aucun doutc cellc de rencontrcr des formateurs saints et
compétents !
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Un rôle à vivre dans la coresponsabilité.

A la basc clc la " cohésion ,, tlcs fl«rrmateurs, il y a lcur «tnvic-
tion de foi d'ôtrc dcs .. médiatcurs dc I'action du Scigncur ,'.

c'est-à-dire au servicc dc I'uniquc action clc I'Esprit, ct d'avoir la
responsabilité d'agir sclon lcs critèrcs et lcs orientations de la
Congrégation.

Il ne s'agit pas d'un scrvicc indivitlucl nid'unc action occasion-
nellc, mais dc l'cngagcmcnt dc d«lnncr unc réponsc communc ct
authcntique aux divcrs bcsoins quc crécnt lcs objectifs à rcjoindrc.
l,es formatcurs nc sont pas là pour rcndrc simplcmcnt quclqucs
services. si valables qu'ils soicnt. mais pour assumcr unc rcsponsa-
bilité communc. Mômc si cllc reç<lit l'cmprcintc originale dc celui
qui la transmet. la frrrmation proposéc a un tout autre impact
quand clle préscntc une unité dc substancc et dc critèrcs.

Cette " cohésion » cst donc rcquisc par dcs raisons théologi-
qucs ct charismatiqucs. par la sagcssc pédagogiquc ct I'cxpéricnce.
l,e décret . Optatam totius ,' notc : " l,es dircctcurs ct professcurs
des séminaircs scront choisis parmi lcs hommes lcs mcillcurs. (...)
Ils seront convaincus dc I'importance dc lcur manièrc de penscr ct
d'agir pour le succès de la formation dcs séminaristes; stlus la
conduite du supérieur. ils obscrvcront cntrc cux unc étroitc union
d'csprit et d'action ,.1

Il ne s'agit ccrtaincmcnt pas d'unc unifiormité plate et stérile.
mais d'une conviction fondamcntalc, qui met lcs clTorts ct les

qualités de tous au scrvice dc la rcsponsahilité commune. C'est
I'application du critèrc spiritucl ct pédagogique propre à cclui qui
est médiateur ct ministrc.

lrs dircctives dc la Congrégation cn matièrc dc formation
aident à se fixcr concrètcmcnt ccttc unité d'objcctifs. La diversité
des rôles. dcs structures et dcs interventions rcnd indispensablcs
I'apport de chacun autant quc la capacité de travaillel .< in
UnUm >).

[,es constitutions mcntionnent explicitement le rôlc du

Directcur. qu'cllcs qualificnt dc " guidc dc la communauté et son

1 oT, 5t cl. CGS, 672
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maîtrc spirituel ,,. Vu leur importancc particulièrc pour la période
de la formation initialc. elles rappcllcnt ici lcs caractéristiques du
directcur salésicn. cxprimécs déjà à I'art. 55. Toute notre tradition
salésicnne, qui rcmontc à Don Bosc«r lui-môme, voit dans le
Directcur lc guiclc spiritucl. proposé en prcmicr à la communauté
de formation. ainsi qu'à chacun dcs confrères.

Mais lc textc soulignc que les diflércnts rôles, autour du
Directeur. doivcnt avoir cntre eux dcs licns harm«lnicux et créatils
(cf. Const 66), et constitucr « un groupe convaincu ,,.

Les qualités requises.

La tâchc spécil'ique assignée aux formateurs exige qu'ils
possèdent les qualités spiritucllcs, intcllcctucllcs et pédagogiques
requises par l'Eglisc ct par la Congrégation. Ils doivent donc êtrc :

o des hontmes de foi "

Puisque la formation est une réponse de foi à un appel
accueilli dans la [oi, il est néccssaire quc les formateurs en premier
lieu témoignent de cctte optique par leur vie. Car ils sont les

animateurs d'une communauté .. fondée sur la foi et I'enthou-
siasme pour lc Christ » (Const 103); ils doivcnt accompagncr ct
stimuler un proccssus de formation " éclairé par la personnc du
Christ et par son Evangile vécu selon I'esprit de Don Bosco ,,

(Const 98); ils ont à aidcr les confrèrcs à approfondir les motiva-
tions personnelles dc leur foi et à rejoindre la maturité spirituelle
nécessaire à l'engagement défïnitif de la profession perpétuelle
fondée sur << l'intcntion droite ".

-- " copables de communiquer de foçon vitole I'idêal salésien "

.. Tout en Don Bosco avait une puissance d'attraction, témoi-
gne le Père Albcra, parce que dc chacunc de ses parolcs et dc ses

actes émanait la saintcté dc I'union avcc Dieu qui cst la charité
parfaitc. (...) Ccttc singulièrc attirancc lui pcrmcttait de conquérir

T.3-6
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nos cocurs ,r.2 L'art. 85 dcs Règlcmcnts généraux aftîrme que
« I'assimilation de l'csprit salésicn cst fondamcntalcmcnt un fait de
communication de vic ".

Il faut donc quc les formateurs aient le don et la capacité de
s'identifier plcincment avec l'idéal salésicn dc manièrc à pouvoir
I'annoncer, en témoigncr ct lc ., communiquer de façon vitale ,.
par leur style dc vic ct dc rclations plus que par lcurs paroles.
Possédcr sereincment I'identité salésicnnc cst la premièrc condi-
tion pour former. pour faire adhérer avcc cnthousiasme et
conviction aux valcurs dc la vocati«ln. pour les faire aimer et
goûter.

- « lptes ou diologte "

C'est une qualité caractéristiquc du stylc éducatif dc Don
Bosco. un style provoqué ct soulcnu par la sympathie, la capacité
d'écouter. ainsi que par l'inltlrmation valahlc, qui créent la

confiance et I'ouvcrturc. favoriscnt la communication et facilitent
I'action formatrice en profondcur. C'est un stylc qui suppose une
disposition du cocur ct bcaucoup d'ascèsc.

- « possédont une expérience postorole suffisonte "

Cette condition se rclic directemcnt à l'objectif fondamcntal
du service à rendre (contribucr à la formation d'éducateurs
pasteurs selon l'art. 98), à l'orientation spécilTque de la formation
(la naturc religicuse apostoliquc dc la vocation salésicnnc d«rnt a

parlé l'art. 97) et à la caractéristique proprc et originale de la
formation intellcctuelle (cf. Règl 82). C'est donc une condition
évidente pour rester à l'abri d'un intellcctualisme et d'un spiritua-
lisme trop abstrait.

[æs formateurs sont donc choisis cn fonction de ccs compétcn-
ces; à cette [în, ils sont préparés ct aidés à sc rénover et à se

2 ACS n.3 (1920). p. 6445: cf. D. ALBI:RA. l.ctt. circolai. p. 373-374
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requalifier sans ccssc. Tous ne p«rssèdcront pas lc même niveau de
qualités requiscs. Pour qu'il soit sufllsant. ils tlcvront se cultivcr
continuellemcnt ct approfiondir leur compétence prolcssionnelle
et leur saintcté pcrsonncllc.

Dans tous les cas, il importc surt«lut quc l'équipe des forma-
teurs, << dans son enscmblc ,r. soit capablc d'accomplir de façon
convenable son mandat de formation.

Seigneur lésus,
tu nous moniÿstes lo volonté de bien des foçons,
et à troven les frères que tu ploces à nos côtés,

tu. nous oides à reconnoîtrc lo toule Pour le rencontrer.
C'est oinsi que tu l'es sen,i de Don Bosco
pour en oppeler un grond nombre à le sen'ir dans les ieunes.
A ceux que lu continues à choisir oujourd'hui
pour être des moîtres et des grides de leurs frères plus ieunes,
à l'école de Don Bosco,
occotde, nous I'en pions,
lo conscience t it,e de lo tâche reçue,

la copocité de diolope el lo sogesse,

lo bonté de coeur et l'unité des objectifs.
Fois qu'ils soient dociles à ton Esprit,
aJin qu'ils sochent lronsmetlre,
dons une vroie et joyeuse erytéience de foi"
le sens oulhentique de lo misssion el de la vocotion commune.
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ART. 105 LE SALESIEN EN FORMATION INITIALE

Pour Ie salésien, la formation initiale, plus qu'une attentg est déjà
un temps de travail et de sainteté. C'est un temps de dialogue entre
I'initiative de Dieu qui appelle et conduiÇ et la liberté du salésien qui
assume progressivement les engagements de sa propre formation.

Sur ce chemin de responsahilités croissantes, il est soutenu par la
prièrg la direction spirituelle, la réflexion, I'étude et les relations
fraternelles.

La premièrc section de cc chapitrc a fait ressortir quc chaque
confrère cst le prcmicr rcsponsablc dc sa l«trmation pcrsonncllc ct
qu'il est important qu'il s'y engage à fond. C'cst la mêmc chose
pour la formation initiale : lc jcunc confrèrc cst lc premicr artisan
de son expéricnce formatricc ct l'articlc va montrer ce qui peut lc
soutenir dans cettc tâchc.

[.la formation initiale, temps de dialogue et d'engagement dans la
vocation.

La formation initiale constituc sans aucun d«lute une période
de préparation, un proccssus de maturation. de disccrncmcnt et dc
responsabilités croissantes j usqu'à la maturité spiritucllc salésicnnc
requisc pour la profcssion pcrpétucllc. C'cst un dialogue cntre le
confrère et la Congrégation qui veut s'assurer dc s«rn aptitudc et
de sa maturité avant dc l'incorporer pour toujours.

Mais, dans la pcrspcctive dc la formation pcrmanente, la

formation initiale constitue le début de I'expéricnce rcligieuse
salésicnne, et n'cn est donc pas unc simplc préparation pour la
viwe dans la suitc. Ellc en est déjà unc première réalisation. et
porte déjà des fruits pour le préscnt i o plus qu'une ottente, (elle)
est déjà un temps de trovail et de sointeté ».
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Cctte prcmièrc affirmation dc I'articlc soulignc lc sérieux et
I'importancc dc ccttc périodc «lc vic :

« temps de trovoil» : lc travail séricux dc cclui qui se donnc
tout entier, qui sait sc sacrillcr, ctlllaborcr ct travailler sans

rclâchc. pour répondre aux bcsoins du milicu dc formation et
du servicc past«rral;
« lemps de sainteté r, : la saintcté qui se retrouve et s'accroît
dans I'cffort de collahorer à I'acti«>n de I'Esprit et dc ses

médiations. dans l'acccptation génércusc du projct du Pèrc sur
sa vic pcrsonncllc, pour I'avèncmcnt dc s«ln Royaumc. dans la

rcsscmblancc progrcssive à Jésus Christ à travers la Parolc, les

sacremcnts ct la charité pastorale.

Le textc qui suit : << c'cst un lemps de diologte cntre I'initiative
de Dieu qui appcllc ct conduit. ct la libcrté du salésien qui assumc

progrcssivcmcnt les cngagcmcnts dc sa proprc formation »,

explicite et caractérise le travail ct la forme dc saintcté particulière
du Salésien cn lormation initialc.

Ie, « lro'voil >> et la « soinlelé )) consistent à vivrc ce tcmps de

dialogue dans une disponibilité totalc. Il s'agit de s'engager, sans

rclâche et avec toutcs lcs capacités dont on dispose. à discerner et

à accueillir concrètemcnt l'initiative dc Dicu dans lcs médiations.
les structures, lcs proccssus et lcs cxpériences formatriccs- Le
Seigneur appellc et concluit, mais dcmandc unc réponsc toujours
plus lihre et plus authcntiquc. en d'autrcs tcrmes toujours plus

motivée et plus radicalc.
L'art. 96 qui a ouvert cette troisièmc partie. consacrée à la

formation. a montré c'cst avant tout pour répondrc concrètemcnt
à I'appel du Seigneur qu'on s'engage dans la formation : c'est le
premier .. oui ,, prononcé dans un dialogue ütal avec Dieu- l,e
mêmc principe cst proposé à présent pour la formation initiale :

elle est un tcmps de travail ct dc saintcté pour cclui qui dit de

tout son être : .. Quc tout sc passc pour moi sclon ta parolc "
(Lc 1. 38), ct veut sc préparcr ct s'ouvrir aux initiatives dc Dicu.
au scrvicc total dc la charité, et augmenter cn soi la joie de sa

vocation personnclle.
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[æs moyens qui soutiennent I'engagement dans la formation.

Sur ce chcmin dc rcsponsabilités croissantcs. lc jcune Salésien
ne procèdc pas au hasard ni nc peut pcnscr quc t<lut arrive
automatiqucmcnt. Pour lc par«rurir. il doit prolitcr <lc tous les
moyens que lui offre lc milicu. L'art. 105 en indiquc cinq.

- La pière

C'est I'expériencc tonifiantc du contact ct du dialoguc avec le
Seigneur grâce à l'écoutc dc la Parole. la vic liturgiquc sacramcn-
telle. Ia rencontrc pcrsonnclle qui pcrmct d'exprimer, clans

I'intimité de la rclation. sa façon personnellc d'être tils clc Dieu, de
lui manifester sa reconnaissancc, de lui c«rnficr ses désirs ct ses

préoccupations (cf. Const 93). C'est dans la prièrc avant tout que
se réalise en prolbndcur lc " diaklguc cntre l'initiativc dc Dicu
(...) et Ia liberté du salésien ,, qui caractérisc ce temps dc fiorma-
tion ,r.l

- La direction spirituelle.

Pendant dcs annécs. Don B«rsco a utilisé trois moments pour
orienter ses jeunes gens ct les Salésiens vcrs la sainteté : la

direction de conscience. qui avait pour lieu habituel Ia confession;
la dircction de la communauté ou du milicu, qui créait I'atmos-
phère spirituelle éducative; et la direction pcrsonnclle occasion-
nelle faite d'une parole, d'un gcste. d'un conscil donné, d'un billet
de quelqucs mots- Tout cela faisait de lui lc o maître des c«rcurs ,,,

comme ildisait lui-même. L'éducation est unc ocuvre de coeur, et
si I'on n'arrive pas à être maître des coeurs. à travailler sur les

consciences. l'éducation cst profondémcnt compromise. Telle était
sa conviction.2

I Sur la formation spirituellc et en particulicr la prièrc. voir O[ 8
2 Cl. Epistotaio, vol IV. p. 209
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Les Constitutions et lcs Règlemcnts rcconnaissent I'impor-
tance de la dircction spirituelle pcrsonnellc. spécialement dans la
période de la fi«lrmation initiale, ct la relicnt au dcvoir dc disccrncr
et dc vérificr lcs motivations ct lcs aptitudcs pour la vocati«ln.
L'art. 109 en parle pour la préparation immédiate au noviciat,
I'art. 110 pour lc noviciat. ct l'art. 113 pour la période dc la
profcssion tcmporairc.

EIle cst recommandéc par le C«lncilc Vatican II,3 et par les
.. Normes fondamcntalcs pour la formation dcs fiuturs prôtres " qui
ajoutent : « Chacun devra avoir son directcur spirituel à qui ouvrir
sa consciencc avcc confiance ct humilité pour êtrc dirigé plus
sûrement dans la voie du Scigneur ,.{

La dircction spirituclle. pcrsonnelle ct communautairc, se
justifTe aujourd'hui par lc lait, désormais accepté. qu'ellc a une
valeur à la fois humaine et spirituclle. La croissance spirituelle est
possible même à l'intéricur d'un projct de vie en quclque sorte
déjà programmé et conditionné par la nature ct I'histoirc person-
nelles. La direction spiritucllc n'est pas un simple lait rcligieux.
Elle a pour ohjet l'hommc concrct avcc ses problèmcs concrcts.

Tout ccci incite lcs lbrmatcurs à assumcr I'effort de se

préparer avec soin, ct lc jeune confrère à se rendre facilement
comptc et à acccptcr (ce qui est moins tacilc) d'avoir besoin. en
I'occurrencc, de sc faire aidcr et oricntcr par ccux qui I'entourent
et, à un titre spécial. par un guidc spiritucl. Les Règlements
généraux disent quc. dans la communauté de flormation, ce guide
spirituel. selon notrc tradition constante. est Ie Directeur
(ct Règl 78).

- La réflexktn

Ce qui la suscite. c'est la disposition à apprcndrc ct à accepter
la nouveauté. à surmonter l'anxiété provoquéc par les change-

3 cr.ors
4 Cl. Nonncs londuncntulcs pttrr la finnutit»t tlcs fitrurs pr['trtx, 1970. n. 45. -5-5. -56: CIC
can. 239 par. 2: can. 2,10: can. 246 par.4
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mcnts, à distinguer ce qui durc dc cc qui changc, sans cxtrémisme;
c'est aussi la capacité de dialogucr sans sc ficrmcr; cllc réclamc unc
volonté constantc ct la capacité de se conccntrer.s Ttlutc expé-
ricncc authcntiquc supposc unc conscicncc équilibréc ct constam-
ment en éveil.

- L'étude

Il s'agit de l'étucle séricusc clc toutcs lcs clisciplincs indispcnsa-
bles à la vic et à I'action dc I'apôtrc salésicn. Ellc devicnt << vcr-
tueuse », Çuand cllc pousse à rcchcrcher humhlcmcnt la vérité
objcctive avec dcs motivations sans ccssc purifTécs, ct à utiliser
dans ce but lcs méthtxlcs scicntilîqucs lcs micux adaptécs. Ellc
requiert l'attention ct I'assistance aux leçons où ne sc transmct pas

le seul savoir, mais une authcntiquc tradition dc vic; ainsi que

I'engagement pers«rnncl qui garantit I'assimilation sûre des

contenus culturels. leur approfondisscmcnt critique. lcur synthèse

et leur actualisation.

- Les relotions frotemelles.

Le climat d'amitié encouragc et suscite l'émulation, ce qui
constitue sans aucun doutc un important souticn.

Ajoutons à tout cela que I'art. 80 des Règlcmcnts fait appel à

une discipline normale. Aucunc " expérience dc vic et d'action »
ne pcut se réaliser valablcment sans la pcrsévérancc dans I'effort
quotidien. la convcrsion permancnte, l'entraîncmcnt à la pureté «lu

coeur et le sens du sacrilice dans I'csprit de Pâques. La liberté
spirituelle, clé de toute maturation, ne sc conquicrt qu'à cc prix.

et rien ni personne ne pcut remplacer le jcune «rnfrèrc dans ce

service.

s cr. r'sor, ot
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Seigneur Jésus,

toute saison de notre vie esl un dialogte de solut,
un temps de travoil et de sainteté.
Tel fut le temps de ton expérience à Nozareth,
de ta préporotion prolongée à to misskm de Souveur:
telles furenl les onnées de fotmation de lean Bosco,
à qui tu ovois ntoniksté son futur chomlt d'oction.
Nous le ptions pour nos jeunes confrères en fomrotion
occorde-leur l'nbondonce de ton Espit,
a.lin qu'ils sachent ossltmer ovec sérieux et générosilé

lo rcsponsabilité de cette période de leur vie,

pour g'ondir dons leur vocolion,
ovec le soutien de la pièrc,
de l'intérêt et de lo proximité de leurs frères,
et de l'amour des jeunes qui les ottendent.
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ART. 106 CURRICULUM DE FORMATION

Ia formation initiale des salésiens laits, des futurc prêtres et des

diacres permanents, suit d'ordinaire un curriculum de niveau égal, avec

les mêmes phases et avec des olrjectifs et des ctlntenus semblables.
tæs différences sont déterminées par la vt»cation spécifique de

chacun, les dons et les aptitudes psrsonnelles, et par les tâches de notre
apostolat.

L'identité salésienne communc ct fondamentalc p«lur tous cst
le principe de Ia formation et son hut uniquc.l Mais ellc,rcvêt
difiérentês formcs, car il n'existe pas dc Salésien en général:2 mais

tout Salésien vit les aspects c()mmuns sous une ftlrme spécifiquc :

comme prêtre (ou diacrc) ou comme laic. Dans la formation
initiale. par conséqucnt, << il s'efforcc de devenir éducateur pasteur
des jeuncs. sclon la [orme de vie, laïQuc ou saccrdotalc, qui lui est
propre » (Const 9ti: c[. aussi Const 4 ct 45).

L'art. lfi) déclarait quc lc charismc du londatcur cst uniquc.
même s'il est vévu dans dcs contcxtcs culturels divcrs. et qu'il est

à la base dc I'unité de la formation : la vocation ou I'identité
salésienne cst unique, lcs contcnus essenticls sont communs, mais

les formes concrètcs différcntcs. L'art. 106 appliquc ce principe de

I'unité dans la divcrsité et dc la divcrsité dans l'unité, à la forma-
tion de chaquc Salésicn. Cellc-ci doit assurcr << un curriculum dc
niveau égal ", mais cllc doit aussi tenir comptc dcs formes de

vocation distinctcs. C'cst un point de vue à gardcr tout au long du
processus dc la formation.

Voyons de plus près ce que dit I'articlc. II énonce deux
propositions complémcntaircs :

1 ct. FsoB, zt
2 cf.cc2t,zu
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La formation initiale cst unitaire. clle a .. un curriculum de
niveau égal, avcc lcs mômcs phascs et avec des ohjcctifs et des
contenus scmblahlcs >, pour tous.
La formation initialc cst diversifiéc. parce qu'ellc tient compte
de la spécilicité dc la vocation dc chacun (lai'c. diacre, prêtrc).
ainsi que dcs qualités ct dcs aptitudcs personnelles et des
tâchcs apostoliqucs.

La formation initiale est unitaire.

C'est logiquc ct évident : puisque lcs Salésiens doivent réaliser
la même vocation. ils doivcnt vivrc la mêmc cxpéricnce de
formation fondamcntale. Ellc nc sc réduit pas à la scule prépara-
tion intellectuclle, mais comprcnd aussi la maturation humaine.
I'approfiondisscmcnt dc la vic consacréc. l'insertion dans le travail
éducatif et pastoral pour s'idcntilTcr progressivemcnt avec la
vocation salésiennc.

Les Constitutions et lcs Règlcmcnts rép«rndcnt à cet impératif
non seulcmcnt en établissant qu'avant d'êtrc dé[ïnitivcment
incorporé dans la Scrciété. chacun parcourt les mômes périodes de
formation (préparation immédiate au noviciat, noviciat. périodc de
la profession tcmporaire : Const 107), mais aussi en présentant les
objectifs et les contcnus de chaquc phasc qui concernent en fait
tous les salésicns.

[,a formation unitairc est diversifiée.

Un salésien coadjuteur doit être fl«rrmé salésiennement et bien
formé tout autant qu'un salésicn prêtre, mais dans sa ligne de
religicux laib et sclon un cyclc de préparation et d'études qui lui
conviennent.

C'est une nécessité à la fois anthropologique et théologique.
S'il est sûr quc le Scigneur en appcllc beauc«rup à partager lc
charismc de Don Bosco. il n'cn cst pas moins vrai quc chacun le
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vit et I'incarne dans sa réalité personncllc. unique et diflérentc des

autres. Par aillcurs. c'est justcmcnt ccttc réalité pcrs«lnnellc qu'il
faut explorer ct comprcndre pour qu'cllc dcviennc un des signes
principaux à travers lcsqucls l'Esprit du Scigncur manifestc
concrètcmcnt sa vol«lnté sur quclqu'un dc détcrminé. Il n'y a qu'à
regarder les cxpéricnccs typiqucs dc formation auxqucllcs lcs
Constitutions se sont rélérécs au déhut dc la partic consacrée à la
formation : l'expéricncc dc Jésus avcc les Apôtrcs ct ccllc dc Don
Bosco avec les prcmiers Salésicns. Picrre, Jacqucs. Jcan... et Rua.
Cagliero, Bonetti sont des f«rrmcs dil-fércntes, dcs expériences
créatives d'une même vocati«tn.

- La premièrc distinction dont il faut tenir compte tout le
long du curriculum pour tous lcs aspccts de la lbrmation. est la
vocation spécitïque dc chacun : Salésien loic, Solésien diocrc,
Solésien prêtre. " Lcs diverscs formes dc I'uniquc vocation consti-
tuent un ensemble pcrmancnt qui caractérise lcs valcurs dc cettc
vocation (cf. Const 98) sous tous ses aspccts (c[. Const 113). La
mission, la vie dc communauté, I'cxpéricncc dcs conscils, la prière
et la vie spirituelle sont vécus par chacun sel«tn s«ln état ,r.3 Cettc
distinction se traduit par dcs moments, dcs cxpéricnces et des

contcnus particuliers, confiormément à I'art. 116 dcs Constitutions
(et aux arl.97 et 9ll dcs Règlcmcnts), qui traitent dc la formation
spécifique du Salésicn prôtre et du Salésien laib.

- D'autre part, la formation cst responsablc du développc-
ment des capacités personncllcs et dcs dons de la grâce

(cf. Const 9). Les diffcrentes quolités et optitttdes personnelles

peuvcnt postulcr des momcnts dc formation distincts qui favorisent
la maturation en vue d'un scrvice éducatif ct past«lral déterminé.

Même dans ce cas. la mission apostolique, cnvisagéc moins
dans son rapport direct avcc la Congrégation et sa spécificité
qu'avec les confrèrcs cn particulicr, ., donnc à toute (lcur)
existcnce son allure concrètc » (Const 3) ct détcrmine I'orientation
spécifîque de la formation. [-cs tâchcs que I'on conlle à un

3 rsnn, qq
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confrère. les modalités concrètes dc son scrvice dans la mission
requièrent une formation ct unc préparation adéquate et spécifi-
que pour êtrc à la hauteur dcs bcsoins de son cngagemcnt
apostolique.

- Nous sommes tous Salésicns. mais nous ne sommes pas tous
appelés à vivrc la vocation dc la mêmc faç«ln ni à donner la même
contribution à la mission communc. Lcs manières personnelles <Ie

vivre l'uniquc vocation dépcndcnt du Scigncur. de l'appel spécift-

que qu'll odresse à chacun, des dons et des aptitudcs dont Il
I'enrichit et de la contrihution particulièrc qu'Il lui demande en
vue des tâches qu'Il conlie dans la mission.

Ces différcnccs ne dépcndcnt donc pas en premier lieu
d'options nidc décisions personncllcs. Elles proviennent plutôt de
Celui qui. par son Esprit. a suscité en Don Bosco la vocation
salésicnne avcc toutes scs ressourccs, et y fait participer sous des

formes différcntcs tous ccux qu'il appclle.

En conclusion, la formation unitaire et diversifiée est au

service du projet de Dicu sur la communauté et sur lcs Salésiens,

appelés à vivre .. un don spécial dc Dicu. Ia prédilection pour les

jeunes » (Const 14).

Seigneur Jésus, lu os ft»mô ton Eglise
avec l'infrnie voriété de ses dons et de ses tâches:
occorde à nos communoutés le don de l'unité dons lo dh,ersité,

alin que nous sochions g'andir ensemble,

confrères coadjuteurs, diacrcs et prêffes,
dons l'unique vocolion solésienne.

Ren.ds-nous ottenti[s el reconnoissonts à l'Esprit,
capobles de volori^çer les tolenls perconnels de chocun,
dons le respect et dons l'hormonie de lo complémentaité,
de monière à exprimer outhentiquement pa,mi les jettnes

les richesses du choisme que tu nous os donné.
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ART. IO7 INCORPORATION DANS LA SOCIETE ET
PERIODES DE FORMATION

Avant d'être définitivement incor;xlré dans la St»ciété' chacun
parcourt les périodes de formation suivantes : préparation au noviciat,
noviciat et periode de la profession temporaire.

Elles sont nécessaires aussi bien au candidat qu'à la communauté
pour discerner, dans une collaboration réciproque, la volonté de Dieu'
et pour y correspondre.

Le candidat apprend à connaîtrc progressivement la Société et
celle-ci, à son tour, peut évaluer ses aptitudes à la vie salésienne.

Cet article présentc les trois péri«ldes dc la formation initiale
salésicnne : la préparation immédiatc au noviciat. le noviciat et la
période de la profession temporaire. et il cn donne la signilication
globale.

Une bonnc partic du chapitre suivant cst consacrée à ces

périodes et à lcurs différentcs phases. Il n'y a donc pas lieu
d'anticiper à présent sur dcs cxplications qui vicndront plus tard
avec plus de détails et de méthode. Il est par contre utile de

souligner la signil'ication dc ce chcmincment :

1. Il préparc à I'engagcmcnt définitif:
2. Il s'accompagnc de disccrncment :

- pour connaître la volonté de Dieu et y corrcspondre;
- pour que le candidat et la Société dans laquelle il de-

mande d'entrer puisscnt sc connaître et s'évaluer récipro-
quement.

Préparation à I'engagement définitif.

La formation initiale a commc point de référencc permancnt
la profession pcrpétucllc. Ellc doit conduirc, cn cffct, à la maturité
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spirituclle salésiennc rcquisc par I'importance dc ce choix : c'est
un engagemcnt dé[initif (cf. C«rnst 1,I7), qui implique de la
maturité humainc et chréticnnc (c[. Const 103) et une bonnc
connaissance dc sa propre vocation (dc sa pcrsonnc. de I'idcntité
salésienne et de leurs rapports possiblcs).

La pcrspcctivc qui s'ouvre devant soi quand on entre dans la
Société est lc choix radical. la vie cnLièrcment consacrée, le don
définitit On nc .. sc prôtc pas » | Dicu ct aux jcunes pour
quelques annécs. On .. se donnc >> avcc tout son ôtre. Don Bosco
Ie déclarait fermemcnt à ceux qui se consacraicnt dans sa famille
religieuse.l

Tout en rcconnaissant quc la conscicnce dc la vocation et
I'engagement ont à progrcsscr ct quc le déroulcment de I'expé-
riencc doit ôtrc suivi avcc péclag«lgic et disccrncment. il faut éviter
de considércr la lormation c«rmmc un proccssus fragmentaire, fait
d'engagements parl.icls, à titre provisoire, conditi<lnnel et expéri-
mental.

Les Constitutions n'cnvisagcnt I'incorporation délinitive dans
la Société quc moyennant dcs périodcs dc formation qui pcrmet-
tent dc discerncr la voklnLé dc Dicu, d'évalucr dans la coresponsa-
bilité si le candidat est apte à la vocation. et par conséquent s'ilest
prêt pour un engagcmcnt détinitif.

La progrcssivité est néccssairc ct ne s'oppose pas à la
perspective définitivc. Elle témoigne plutôt du soin et du rcspect
qui doivent entourer la préparation dcs décisions humaines
flondamentales. et ellc donnc au dialogue avec Ie Seigneur
l'importancc spiritucllc qui lui revient.

Un engagcmcnt définitifl comme la profession perpétuelle est
un geste séricux au plan humain et au plan de la foi. Sa prépara-
tion doit donc êtrc cn conséqucnce. car dans chacune de ses

périodes. dans lcs objcctifs visés ct lcs cngagemcnts assumés, c'est
toute la vic qui cst cn jcu.

I Cf. D. BOSCO. htroduction aur (i»tstitution§ [-es vcrur. Cf. Âppendice Conslitutions
Ie84, p. 218-Zl9
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Ltimportance des << périrdes >' de formation.

[-e discernemcnt qui doit accompagncr pas à pas le chcminc-
ment de la vocation imposc qu'il y ait dcs " périodcs " de forma-
tion. L'article cn soulignc quclqucs raisons :

pour connaîae lo volonlé de Dieu el y conesPondre

S'engager dans la formation, c'cst répondrc à I'appel du
Seigncur à vivre le projct apostoliquc dc Don Bosco «Ians son

Eglise (cf. Const 96). Mais pour quc lc processus soit flormateur.
il faut commenccr par discerncr quel cst lc projct de vie pour
lequel le Seigncur appellc : ., connaîtrc sa vocation », « approfon-
dir I'option vocationncllc (...) et vérifïer scs aptituclcs à commen-
cer " I'expérience rcligicusc salésicnne (cf. Ctlnst 96 ct 109).

Réalisé en " collaboration réciproquc », puisque la vocation
est un don qui implique autant la responsabilité dc la personne
que de la communauté, cc discernemcnt suppose que I'on
reconnaisse les signes dc la volonté de Dicu. Il s'agit de découvrir
dans I'ensemblc dc la vie de celui qui se sent appclé, dans sa

situation actuellc, son passé, ses projets et scs intcntions, dans ses

qualités, ses dispositions et scs motivations, tout ce qui révèlc une
présence de I'Esprit-Saint et son appel à la vic salésienne. Plus

concrètement, il faudra vérifier à la fois la présencc «le l'" inten-
tion droite >>, en d'autres termes de la volonté manifcste, décidée
et éprouvée de sc donncr entièremcnt au Scigncur pour des motifs
de foi, et I'authcnticité dc I'intérêt et du pcnchant pour la vocation
salésienne.

L'expériencc de nomhrcuses histoircs de vocations fait
ressortir l'importance d'un sérieux travail de discernement pour
permettre au candidat de se connaître et de sc faire connaître.
C'est le but des périodes de formation quc la pratique dc I'Eglise
et de la Congrégation a toujours estimécs néccssaircs pour
comprendre et accueillir la volonté de Dicu ct pour accroître la

capacité d'y correspondrc.
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pour une comprchension et une évoluolion muluelles du
candidot et de lo Société

« La profcssion exprime aussi I'cngagcmcnt réciproquc du
profès qui entrc dans la Société, et tlc ccllc-ci qui I'accucille avec
joie " (Const 23).

l-e paragraphe précé<lcnt a souligné, dans la vocation. la

relation entrc Dicu qui appcllc ct le candidat qui répond. Ce

dernicr alinéa, Iui. rclèvc I'cngagcmcnt réciproquc cntre le

candidat ct la Société, rcsponsablcs l'un ct l'autrc dc l'épanouisse-
ment pcrsonncl ct du charismc.

Il s'agit donc d'une connaissanrc réciproquc cntrc la Société
et le candidat qui doit s'appuyer sur clcs éléments positil's et
spécifîques : l'unc ct I'autrc nc pcuvcnt ôtrc quc progrcssives.

L'ensemhlc des dil'lércntcs périoclcs pcrmcttra d'arriver
progressivemcnt à un jugcment suffisammcnt londé, puisque
chacune d'cllcs cst prévuc précisément pour cn lournir les

données.

O Dieu d'inlînie .§oge.sse,

toi qui o os disposé toutes choses

selon lo mesure, le nombre el le poids ",
el qui os assigné à choque vie

les soisons et le rythme de uoissance,
donne à tes senileurs en péiode de formotion
en vue de leur future mission d'éducoleurc posleurs des ieunes,
et oux confrères qui les dccompognenl,
le discemement et I'espit de colloborotion,
oftn qu'ils sochent connoître en profondeur
et réoliser ovec lidélité
to sninte volonlé.
Ecloire-les et souliens-les de ton Espit-Saint,
pour qu'ils porcou,enl ovec penévérunce le chemin proposé

dons une totale donalion à toi et à leun fières.
Por le Christ nolre Seigneur.

T.3-7
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ART. IO8 LES ADMISSIONS

Le candidat ayant lihrement présenté sa demande, I'admission au
noviciat, à la prcfession temporaire ou perpétuelle. aux ministères et
aux ordres sacrés, est faite par le provincial avec le consentement de

son Conseil, apês avoir pris I'avis du directeur de la communauté et du
Conseil.

Iæs supérieurs fondent leur jugement sur des éléments gtsitifs, qui
prouvent les aptitudes du candidat, en tenant compte en premier lieu
des prescriptions canoniques.l

I cf. CIC can. 6{2-645: l0l9-10.5.1.

[æ processus dc la flormation initialc, c«rmplcxc mais harmo-
nisé dans I'unité vitale dc la pcrsonnc (cf. Const 102), se réalise
dans des milicux adaptés (cf. Const 103) ct sur la basc d'un
curriculum égal (ct Const 106), où s'engagcnt dans la corcsponsa-
bilité des flormatcurs (c[. Const 104) et des Salésicns cn formation
(c[. Const 105). tcs périodcs qui la composcnt (ct Const 107)

traduisent toute unc pédagogic «Ic rccherchc. dc maturation et
d'accompagncmcnt.

I-es différcntcs pério«lcs connaisscnt des momcnts de synthèsc

et d'approfondisscmcnt, tant au nivcau des acquis quc dc I'engatc-
ment : ce sont lcs admissions dont traitc I'art. 10Ét. le dcrnicr du
chap. VIII.

[,e textc soulignc dcux points :

Lo responsabilité et la contrihuti«rn rcspcctivcs du Pr«lvincial,
du candidat ct dc la communauté localc:
Les citèrcs sur lesqucls doit sc fonder lc jugemcnt cl'aptitude.

L,es admissions sont «les momcnts décisi[s pour l'évaluation. le
choix et la décision: cllcs constitucnt du mômc coup pour lc
candidat un accompagncment ct unc aidc pédag«rgique valable
pour donncr à sa réponsc plus dc c«rnsistancc, dc «rhércncc ct dc
maturité. Bien que néccssairc tout au long dc la fltrrmation, ct
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surtout dans les phases initialcs, le discerncment tend à se
manifester avec plus dc fiorcc en ces momcnts qui synthétisent la
lecturc et l'évaluation dcs signcs dc la vocation. Ces signes
deviennent les motivations de fond dc la dcmandc du candidat
autant quc du jugcmcnt dcs responsahlcs sur la maturité de sa
vocation, tout commc lcs cxigcnccs dc la phasc dc formation
corrcspondante.

Il y a donc une rclation étroitc entrc lc disccrncmcnt et les
admissions. La demande, présentéc lihrcment par lc candi«lat. se
fondc sur le discerncmcnt qu'il a accompli avcc la collaboration de
la communauté et rcste ouvcrtc au signc qui lui révèle I'intention
de Dicu, constitué par le jugcmcnt dc ccux qui sont lcs « média-
teurs de I'action du Scigncur » (Const 104). D'autre part, le
jugcmcnt des Supéricurs cst le fruit de lcur effort de compréhcn-
sion spiritucllc à la lumière dcs critères dc I'Eglise ct de la
Congrégati«rn, f«lurnidurant toutc I'cxpéricncc dc la formation au
servicc de la vocation pcrsonnellc ct dc l'idcntité salôsicnnc.

C'est pourquoi lcs admissi«rns sont à considércr dans l'optique
d'un processus qui comporte différcnts niveaux de maturation ct
d'engaucmcnt.

Demande, avis et resp,«rnsabilité dans les admissions.

Iæs sujcts coresponsablcs dans les admissions sont trois :

le candidat qui préscnte lihrcmcnt sa dcmandc:
la communauté locale qui cxprimc son avis à travers le
Dirccteur ct son Conseil:
le Provincial qui décide avec le consentement de son Conseil.

- La demande du condidat

L'admission fait suite à la demande présentée lihremcnt par
le candidat. Elle nc sc fait donc pas automatiqucmcnt à la fin
d'une période de formation ou à l'échéancc du calcndricr. [.e
candidat en prend pcrsonnellcmcnt I'initiative. Il le fait en toute
liberté, c'cst-à-dirc sans subir " dc prcssir)ns externcs et intcrncs >,
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(Const 109), conscient du choix qu'il accomplit (c[. Const 109). ct
avec << la maturité spirituclle salésicnnc rcquisc pour un choix dc
cette importancc >> (Const 117).

C'est à lui qu'il rcvicnt dc lhire la clémarchc qui lui permet
d'cxprimcr. cn cc qui lc conccrnc, sa prcmièrc c«lnclusion pcrson-
nellc positivc au sujct dc sa vocation. à laqucllc sc jttindra ccllc dc
tous ccux qui pcuvent ct cloivcnt apportcr leur contributitln à

l'évaluation.

- L'ot,is du Directeur de la commltnoulti ovec son Conseil

Lcs signcs dc la vocation sc découvrcnt surtout grâcc au

contact personnel ct à la vic c«rmmunc dans les licux ct lcs

circonstanccs où sc fait I'cxpéricncc des valeurs dc la vocation, cn
vivant et en travaillant cnscmblc. Il cst donc naturel quc la
communauté localc apportc sa c«rntributi«rn à I'informati<)n ct au

jugemcnt, sur la hasc dc la vic .. vécuc cnscmblc ». C'est unc dcs

applications concrètcs dc I'art. 99. qui lait «le la c«rmmunauté le
« lieu natureldc croissancc de la vocation », ct qu'cxplicitc cnsuitc
l'art. 81 dcs Règlcmcnts : << La communauté ltlcalc, cn tant quc
coresponsablc dc la maturati«ln dc chaque c«rn[rèrc, cst invitéc à

cxprimcr son avis chaque fois quc I'un dc scs mcmbrcs clcmandc

à être admis à la profession ct aux or«lrcs sacrés; cllc lc lcra de la
manièrc la plus conforme à la charité ".

Sans minimiscr I'importancc ni la signilTcation dc la contribu-
tion et de la participation dc tous lcs mcmbrcs dc la communauté,
c'est au au Directcur avcc son Conscil quc rcvicnt la rcsponsabilité
juridique d'cnvoycr un avis ofiicicl au Provincial.

- Responsabilité de l'admission

L-a responsabilité juridiquc dc l'admission apparticnt au

Provinvial, au Dircctcur ct à leurs Conscils rcspccti[s. chacun sclon
sa compétence consultativc ou délibérativc. Mais la rcsponsabilité
moralc incombc à tous ccux qui vivcnt ct intcrvicnncnt cn quclquc
manière dans lc proccssus dc la formation. Unc rcsp«lnsabilité
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spécialc rcvicnt au dircctcur spiritucl ct au c«rnfcsseur, qui rcstent
naturcllcmcnt liés par Ic sccrct clu sacrcmcnt ou dc lcur charge.l

Pour toutcs lcs admissions. lcs Constituti«lns vculcnt que la
demande soit cxaminéc ct I'avis cxprimé toujours à un «louhlc
nivcau : cclui clu C<lnscil dc Ia communauté dc résiclcncc ct cclui
du Conscil provincial dont dépcnd la communauté au point dc vuc
religicux.

L'admission rcvicnt au Provincial. C'cst un acte formel de son

autorité personncllc ct non dc son Conscil, clont lc conscntcmcnt
est ccpcndant rcquis.l

Preuves des optitudes

Lc jugcmcnt rlcs Supéricurs rcsponsablcs sur lc canditlat porte
sur son dcgré d'aptitudc par rapport aux cxitrenccs de la phase de

formati«ln où il se trouve. Cettc aptitudc d«lit s'établir scl«rn lcs
critèrcs de disccrncmcnt établis par l'autorité clc l'Eglisc ct de la
Congrégation. Ces donnécs pcrmcttent dc distinguer chcz lc
candidat la préscncc ou l'abscncc dc signcs d'appcl dc Dicu ct dc
son aptitudc à y réponclrc. pourvu «1u'il sc soit t«rujours manifcsté
honnêtcmcnt ct scrcincmcnt sous son vrai jour. La FSDB ainsi
quc .. Critères cl. N<lrmcs pour lc disccrncment «lcs vocations
salésicnncs » préscntcnt un vastc tahlcau dcs critèrcs positifs.
communs ct spécil'iqucs, qui pcrmcttcnt d'établir unc aptitudc
fondamcntalc ct d'idcn tilïcr lcs qualités néccssaircs proportionnécs
à l'âgc ct à I'cngagcmcnt à assumcr (dispositions et comporte-
mcnts, motivations. intcntion droitc). ainsiquc clcs critèrcs négati[s
ou des contrc-indications permcttant dc rclcvcr dcs attitudcs ct
des comportemcnts qui exclucnt ou diminucnt l'aptitudc «lu

candidat à la vocation. Les C«lnstitutions laisscnt cntcndre que
I'absencc dc contrc-indications nc sufifit pas. Il faut ahsolumcnt dcs

I L" n. 63 de (nlèrcs ct ilonncs pour lc discmrctnoil dcs vrcations salCsicrtrtcs. Irs
admissions précisc : " tls doivcnt agir au seul for intcrne yrur oricnlcr cl convâincre ceu\
qui ne sonl pas apt('s. à rcn«rnccr i) la vie qu'ils ont commenc('e ', (N.l).'I.).
2 Cf. Crtèr", .t nonn(s pour lc disc'<:nton<ttl tlcs urcutir»ts sa/rlvtnrtts Les admissions..

Rome 1985. 6l sq.
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éléments positifs qui prouvent l'aptitudc à la vic salésiennc. Ccttc
aptitudc. en c[['ct. n'cst pas unc abscncc d'obstaclcs, mais une
préscnce dc d«lns rcçus. cultivés ct ol'l'crts pour lc préscnt et
I'avenir.

Ecloit'e, ô Père, dc to t'étité cl de lon onlour,
ceux que lu os choisis pour remplir lo tâche délicale
de posteurs et de gtides dons le discemement des vocotion,s.

Accorde-leur la foi el lo sogesse, lo conl'iance et lo prudencc,
o.fîn qu'en voloisont toltl don reçu de lcti,

ils sachent .iuger da l'optitude des jaunes confi'ères,

de sorte que not,'e Société puisse crutîtrc
en nombre et en quolité ltour l'expansion de ktn Rtryoume.

Accorde oussi à nos jeunes confi'èrcs
un coeur di.sponible et généreux, lihrc el [or1,
pour qu'ils sachent n1pontlre avec vérilé et chotité
aux engogentents de leur vocolion.
Par le Chist notre Seigneur.
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CHAPITRE IX

LE PROCESSUS DE FORMATION

« Celui qui a cr»nmencé en vous celte oeuwe excellente en poutsui-
vro I'ochèvement jusqu'au jour de Jésus Chist » (Ph t, 6).

Comme tout processus, la formation tend à un but. Sans
méconnaître les étapes intermédiaires, la révélation chrétienne
a la particularité de proposer comme issue définitive l'événe-
ment transformant 6u " jour du Seigneur ,. C'est à ce point de
vue très large, humainement jamais achevé, mais très encoura-
geant parce qu'il se relie à la Parousie du Christ, que se
placent les Constitutions quand elles citent la Lettre aux
Philippiens.

Nous sommes au début de la Lettre que Paul écrit de sa
prison. Le ton est autobiographique et plein d'effusion : " Dieu
m'est témoin que mon coeur me porte vers vous tous dans la
tendresse du Christ Jésus " (1, B). La communauté de philippe
est peut-être celle qu'il interpelle avec le plus de coeur. Nous
connaissons son entière docilité à I'Apôtre dès le début (Ph 1,
12; Ac 16, 12- 40; 20, 1-16). Nous savons qu'elle a lui apporté
une aide généreuse par la collecte en faveur des pauvres (2 Co
11, 9; Ph 4, 16), ainsi que d'autres secours lorsque Paul était
en prison (Ph 2, 25; 4,10 sq.).

Ce sont toutes ces qualités chrétiennes des Philippiens
(aide financière, activité missionnaire, maintien de la pureté de
I'Evangile), que Paul évoque lorsqu'il parle d'" oeuvre excellen-
te " (1, 6). Et sur cette existence centrée sur I'Evangile, il
projette une interprétation théologique pleine de sens, quia une
portée pratique certaine : c'est la grâce de Dieu qui fait naître,
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croître et arriver à son accomplissement toute o oeuvre excel-
lente .. Én 2, 13, il explicitera sa pensée : " C'est I'action de
Dieu qui produit la volonté et I'action, parce qu'il veut votre
bien ". Tandis qu'en 2, 12, il en tire la conclusion pratique :

" Travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en trem-
blant ". Excellente manière de vivre pour celui s'est engagé
dans un processus de formation permanente, et reste sans
cesse sous I'inspiration de Dieu.

En 1, 6, Paul explique, comme une chose qui lui tient à
coeur, qu'à . I'oeuvre excellente " âccomPlie non sans sacrifi-
ces réels, correspond toujours la récompense. S'il est dégagé
de toute perspective mercenaire, ce motif de la récompense
(dans le discours sur la montagne, Jésus le fait valoir :

Mt6, 18), reste au premier plan pour Jésus et pour Paul - et
nous, légitimement, nous ajoutons : pour Don Bosco -, car il

révèle à la fois I'intérêt réel et I'humanité de Dieu à notre égard
(cf. Tt 2,11-14). Nous ne perdrons pas de vue I'avertissement
implicite contenu dans ce . iour de Jésus Christ " (appelé
ailleurs " jour du Seigneur "), car c'est également le jour du
jugement. (1 Co 3, 10-'15)." En attendant, comme Paul le note
plus loin avec réalisme, au point où nous sommes arrivés,
marchons dans la même direction,, (ph g, 16).

***

l. Objectif et signilication du chapitre.

Pour répondrc à I'appel du Scigncur qui l'invite à vivre dans

I'Eglise le projet de Don Bosctt comme apôtre des jeunes

(cf. Const 96). " le salésicn s'cngagc dans un processus dc

formation qui dure toutc sa vic, et il cn respectc lcs rythmcs dc

maturation. Il tait I'expéricncc dcs valeurs dc la vocation salé-

sienne dans les divers momcnts de son cxistcnce ct acceptc l'ascèsc

qu'un tel chemincment comp«rrtc >> (Const 98).
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l-e processu.ç cst l'enscmhle dcs périodcs. dcs éléments et des

modalités caractéristiqucs qui influcnccnt lc dévcktppcment de la
pcrsonnalité ct sa rclation avcc la vic. Dans I'cnsemhlc du
processus, une importancc particulièrc cst accorcléc à la formation
initiale, qui va dc la première orientation vcrs la vic salésicnne
(cf. Const 109) jusqu'à I'inrcrporation cléfinitivc dans la Société
(cf. Const 1 17).

Lc chap. VIII a préscnté les aspccts généraux dc la formation
salésiennc ct, à I'intéricur de ccllc-ci. dc la formation initialc qui
lui assure unc bonnc oricntation ct dcs bascs solidcs. k chap. IX
le complète : il appliquc ccs aspccts généraux aux différents
momcnts dc cc chemincmcnt. Unc vocatir)n et sa formation. c'est
une histoire mèléc à d'autrcs histoircs qui s'influcncent I'une
I'autrc. Sur un fbnd unitairc ct continu sc succèdent, parfois d'une
manière progrcssivc. mais parflois aussi à I'improviste, des périodes.
des situations. dcs rythmcs, dcs «rntcxtcs variés: on affrontc dcs

difficultés. on reçoit rlcs cncouragcmcnts, on trouve des moyens.

C'est une marchc en avant, périodc après périodc. situation après
situation, pas après pas.

Dans ce chcmincmcnt. lc choix initial est détcrminant, ainsi
que la qualité de la croissancc durant les périodcs au cours
desquellcs le confrère déllnit son projet. s'identilie avec sa

vocation et se rend aptc à la vivre cn adulte. touj«lurs plus libre et
plus conscient.

2. Stnrcture du chapitre.

Lc plan général comportc trois p«lints qui correspondent aux

trois grands moments du cycle dc la formation.

a. Attont son incorytorolk)n délînitive dons la Société, lc candidat
parcourt trois PERIODES qui se font suitc :

La préparation au noviciat (ort. 109)
Le noviciat : pour lequcl on considère :

. I'cxpéricnce formatrice ct I'objcctil, (ort. 110)
o la duréc @n. lll)
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o lc rôlc important du maîtrc dcs noviccs. (aft. 112)

Lc tcmps dc la pr«ll'cssion tcmp«traire :

. avec son cxpéricncc fiormatricc (ort.ll-]-ll6)
durant l'immécliat postnoviciat, (ofl. 114)
durant lc stagc pratiquc (ott. I l5)

. ct avcc unc attention à la f<lrmation spécilÏquc
(qui continucra aussi après la pr«tlcssion pcrpétucllc).
(an. 116)

b. La pofession perytétuelle incorp<lre déllnitivcmcnt lc Salésicn

dans la Société. (an. 117)

c. Lo formotion pennonente. (ff7. lltl-119)
Les deux articlcs nc la présentcnt pas comme une " périodc »,

mais commc unc disposition ct unc optiquc qui animc toutc la vie.
Ils rappellcnt cc qu'a déjà dit lc début de la troisièmc partic :

notre vie cst l'expéricncc d'un dialoguc pcrmancnt cntrc le

Seigncur qui appelle ct lc Salésicn qui répond. Il répond cn
s'efforçant de cliscerncr tlans lcs événcmcnts la voix dc I'Esprit ct
en s'engagcant dans une ftrrmation appropriéc ct continuc pour
renouveler le sens religieux et pastoral dc sa vie, et se rendre
capahle d'accomplir son travail avcc plus de compétence
(c[. Const 119), avec " Cclui qui a commcncé (...) cctte ocuvrc
excellcnte et en poursuivra l'achèvcmcnt jusqu'au jour de Jésus

Christ " (Ph 1.6).
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ART. IO9 PREPARATION AU NOYICIAT

A celui qui s'oriente verc la vie salésienne, on offrira le milieu et
les conditions gui lui p€rmettront de connaître sa vocation et de mtrir
comme homme et comme chrétien. Âinsi lxrurra-t-il, avec I'aide d'un
guide spirituel, faire son choix de façon plus consciente et libre de
pressions externes et internes.

Immédiatement avant le noviciaÇ une préparation spéciale est
requise pour approfondir I'option veicationnelle du candidat et vérifier
ses aptitudes À commencer un noviciat. Cette préparation s'accomplit
dans une ex1Érience de vie communautaire et apostolique salésienne.

En diverscs occasions, les Constitutions ont rappelé que les
vocations sont un don de Dicu et qu'il nous confie la tâche
importante dc lcs accompagner. <( LÆ Seigneur ne cessc d'adresser
des appels à le suivre ct dc prodiguer les dons lcs plus variés pour
le service de son Royaumc » (Const 2fl). Comme éducateurs
pasteurs. nous aidons les jcunes .. à découvrir. à accucillir et à

mûrir le don dc la vocation ,, (ib). « Ce travail dc collaboration au
dessein de Dicu. couronnemcnt dc toutc notre action éducative ct
pastoralc. est soutcnu par la prièrc ct lc contact pcrsonnel, surtout
dans la direction spiritucllc " (Const 37).

Parmi les jeunes quc Dicu appelle. certains s'orientent vers
la vie salésicnnc, car << lc Scigncur aimc la Congrégation, la veut
vivante pour le bien dc son Eglisc et nc ccssc dc l'enrichir de
nouvclles énergics apostoliqucs " (cf. Const 22). Avant de com-
mencer, au noviciat. I'expéricncc rcligicusc salésicnne. il leur est
offert une période de formation qui les prépare adéquatcment :

c'est la préparation au noviciat, dont il s'agit dans ce premier
article du chap. IX.

La Congrégation ne définit pas cette étape en détail. et ne
I'organise pas sclon unc structurc juridiquc précise. Il revient aux
Provinces d'en délinir les modalités. Lcs Constitutions sc limitent
à quclques indications sur lcs objcctifs ct les conditions de ce
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temps dc préparation. ct se réfèrcnt à deux momcnts quc nous

pourrions appclcr o préparotion ou noviciot ott sens lotge » cl
o préparotion imntédiote spéciole ».

Préparation au noviciat.

Sc connaîtrc soi-mêmc, et reconnaître dans la vocatitln
salésicnne un appro[onclisscmcnt dc sa proprc v«lcatitln haptismale.

mûrir commc hommc ct commc chréticn, pour dcvcnir capable de

faire un choix librc ct génércux, puisqu'on sc scnt appclé par

Dieu. ct dc répondrc cn traduisant clans sa vic concrètc le projct
connu : tcls sont les objcctil.s dc cc tcmps dc lormation.

Il s'agit ccrtcs d'un choix initial. mais qui a toutcs les condi-
tions pour êtrc pcrs«rnncl ct valahlcmcnt motivé s'il n'a cédé ni à
des craintes, ni à dcs attraits superlicicls, ni à dos pressions du

coeur ou du milieu. Cc n'cst que lorsqu'il a tàit I'option pour la vic
salésienne que lc candidat est cn mcsurc de commencer Ia

préparation immédiatc au ntlviciat.r
Au servicc dcs jcuncs qui veulcnt rcjoindrc cct ohjectifi, la

communauté o[[rc lc milieu ct lcs condititlns adaptécs (momcnts.

initiatives. cxpéricnces. matéricl...). ct spécialcmcnt l'aidc d'un
guide spiritucl. kur importance ct lcur rôlc concrct ont déjà été

consiclérés dans lc chapitrc précédcnt. Ils sont d'aillcurs néccssai-

res tout le long clc I'cxpéricnce formatricc s«lus dcs f«rrmes plus ou
moins suivies et difiérentes sclon lcs cas.

La réalisation de cc scrvice dcs vocations cst un dcvoir et un

défi pour la responsabilité dcs Provinces et de chaquc communau-

té. ainsi que pour leur sensibilité salésiennc aux jeuncs-

Une << pÉparation spéciale » immédiate.

L'entrée au noviciat supposc la décision, pour dcs motifs dc

foi. de commencer la vie rcligicusc salésicnnc dc préfércncc aux

1 cf. cc:t, zot
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autres formcs dc vie. Pour être capable de la prendre, il faut avoir
attcint une maturité de c«lnscience et de liherté suflisante pour
pcrmettre, avec lcs aidcs qui sont «lfflertcs, d'approfondir le choix
de cettc vocation ct dc vérificr si on cst fait pour ellc.

L'expéricnce de la formation justil'ie I'importancc de cette
démarche pour chacun cn particulicr et pour le milieu du noviciat.
Car beaucoup dc difllcultés qui sc rencontrcnt dans la formation
des novices semblent provenir dc cc qu'au moment de leur
admission au noviciat, ils nc possédaient ni la maturité de choix
suffisantc, ni la compréhension, au moins globale mais claire. des

engagemcnts qu'ils assumaicnt. ni la capacité d'acceptcr Ies

rupturcs que la vocati«rn comporte toujours par rapport aux
personnes, aux milieux ct aux choscs non compatibles avec clle.

Tout cela se rcflète immanquahlement sur la communauté
même du noviciat qui manquc d'homogénéité et est parfois
conditionnée par dcs attitudes inacceptablcs ou des problèmes qui
auraicnt dû se résoudrc durant la période de la préparation.

La méthodc. que la Congrégation indique pour bien se

préparer au noviciat et surmonter les incertitudes et lcs ignorances
de tout genre, aboutit à poser quelques conditions indispensables :

- une expéience de vie conl,nunoutoire et oposlolique, qui se

déroule dans unc communauté salésienne et ordinairement pas

inféricurc à six mois (cf. Règl 88);

- un gtide qui suit perconnellement le condidot, pour I'aider à

se connaître lui-mêmc ainsi que le projet de vie qu'il devra choisir
et adopter, ct à acquérir la maturité rcquise dans ce but;

- des formoteun (que ces jcunes soient placés dans une
communauté déjà existantc ou qu'ils constitucnt unc communauté
séparée) qui, d'accord avcc les formateurs du noviciat, assurent la
continuité des contcnus dc formation et des critère.s d'évaluation
pour permettrc à tous ceux qui scront appelés à cxprimer un
jugement d'aptitude, dc le faire avcc plus de lacilité ct dc certitu-
de;
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- une formation intellectuelle qui s'appuie sur les études que
le candidat est en train dc faire. pour les compléter par dcs

lectures. des communications ct dcs expéricnces; qui dévebppc
l'habitude de l'étude ct conduit à acquérir unc prcmière vision
globale de la réalité, dc la vocation dc I'homme. du chréticn ct du
Salésien, pour la faire pcrcevoir commc unc proposition concrète
et actuelle d'engagcment possiblc et valablc.

Ces indicati<lns dc la Règle ltrnt comprendre toute I'impor-
tance de ce temps de préparation au noviciat ct la nécessité pour
les communautés salésicnnes de se rendre capablcs d'offrir ce

précieux scrvicc à de nombreux jcuncs.

Seigneur, tu aintes notre Société
et tu ne cessss de I'enichir de nouvelles énetgies apostoliques:
veillc sur lcs jeunes que tu appelles
à foire l'expéience de la vie solésienne.
Protège leur vocalion en gerrne

conlre toute tentolion et loul doute,
et donne-leur le couroge et lo joie
de o décider dans leui coeur d'entreprendre le soint voyoge ».2

Accorde oussi à nos cotnmltnautés
lo grôce de conespondrc à tes dons
par le témoignage d'une vie qui se donne at,ec ioie,
pour offrir aux jeunes le milieu fovoroble
à lo moturotion de leur propre vocation.

2 p, 83, 6 (la lraduction liturgiquc française rjit : " des chemins s'ouvrcnt dans leur

coeur ! ,. [: traduction liturgique ilalicnne s'applique mieux ici (N. D. T)'
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ART. 110 LE NOVICIAT

ART. I11 DUREE DU NOVICIAT

Art. ll0

Âu noviciat, le candidat a la possibilité de commencer I'ex1Érience
rcligieuse salésiene.

[-a communauté doit donc être un exemple de vie fondee sur la foi
et nourrie par la prière, où la simplicité évangélique, la joie' I'amitié et
le respect mutuel créent un climat de confiance et de docilité.

Avec I'aide du maître, le novice approfondit les motivations de son

choix, vérifie son aptitude à la vocation salésienne et s'oriente vers le
don total de soi à Dieu pour le sen'ice des jeunes, selon l'esprit de Don
Bosco.

Art. lll

Au termes du droit, le noviciat dure douze mois.t Il commence
quand le candidaÇ admis par le provincial' entre dans la maison du
noviciat canoniquement érigée et se met sous la conduite du maître des

novices.
Une absence qui dépasse trois mois, continus ou discontinus, rend

le noviciat invalide. Une absence qui dépasse quinze jourc doit être
suppléée.

I cl.CK, can.6'47.3: É18:6J9. l.

[.es articles 110, 111 ct 112 dcs Constitutions présentent le
noviciat et, respectivcmcnt :

- ses ohjectit's ct son milicu.
- sa durée,
- le rôlc et les qualités rcquiscs du maîtrc des noviccs.
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Six articles dcs Règlcmcnts généraux (89-94) lcs complètcnt.

L'articlc I10 traitc du hut fondamcntal du noviciat : la possibi-
lité de commencer l'expériencc rcligicusc salésienne: il cn indiquc
donc les objectifs spécilTques et lc milicu qui lcs rcnd possibles.

But fondamental : s'initier à I'expérience religieuse salésienne.

.. S'initier >> nc veut pas seulement dire commcncer. Ccla
signifie aussi être introduit, accompagné; cntrcr graducllement,
faire en connaissancc dc causc lcs prcmicrs pas d'un proccssus

déterminé dans lequel on est impliqué. ct l'assumcr en toute
liberté dans sa manièrc dc vivre. Dans cc sens. lc tcrme « s'ini-
tier » est lié à son objet qui lui donnc toutc sa signi[Ïcation :

" l'expérience rcligieuse solésienne ». Ils'agit en c[[ct d'une véritable

" initiation >> à cettc manièrc dc vivrc. de flairc I'cxpériencc des

valeurs de ccttc vocation (cf. Const 98). d'en intégrcr lcs dil'lércnts
aspects (cf. Const 102) et de se convaincre dc lcur valeur
(cf. Const 98-99).

C'est unc expérience " salésicnne >,. et donc spécifique.
marquée par le charisme propre. Il est utilc à ce propos de relire
ce qu'établit le Code de droit canonique à propos dc I'expérience
formatrice du noviciat.

C'est .. la vocation divinc proprc à l'lnstitut » qui en justifie
les prescriptions : " Le noviciat, par lcquel commcnce la vie dans

I'institut. est ordonné à cc que lcs novices aient unc meillcure
connaissance dc la vocation divinc tellc qu'elle est propre à

I'institut, qu'il fassent I'expériencc du genre de vie dc I'institut,
qu'ils imprègnent de son esprit lcur penséc et lcur cocur. et (par
cette expérience faitc avec lucidité) quc soicnt éprouvés leurs
propos et leur idonéité ".t

I cIC, can.646
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læs objectifs spécifiques du noviciat.

C'est dans un milicu dc formation adapté. que le novice
s'initie à I'expéricncc rcligicusc salésiennc, qui durcra toutc sa vie.
Lcs objcctifs spécitîques à attcindrc sont suggérés par les dernières
phrases du canon 646 et par lc troisièmc paragraphc dc I'art. 110.

Ily en a trois, qui convcrgcnt ct sc complètcnt cntre eux : .. le
novice approfondit les motivations dc son choix. vérifie son

aptitudc à Ia vocation salésiennc ct s'oricntc vcrs le don total de

soi à Dicu ".

L'expéricnce du noviciat doit porter lc novice << vers le don
totol de soi à Dieu pour le sen,ice des jeuncs, sclon I'esprit dc Don
Bosco ". Il sc préparc en effct à la profession rcligieuse par
laquelle " il s'offrc lui-même à Dieu pour marcher à la suite du
Christ ct travailler avec Lui à la construction du Royaume ,,
(Const 3), " sclon la voie évangélique tracéc dans lcs Constitutions
salésicnnes " (Const 24).

Deux conditions sont indispcnsablcs pour que oe don soit
total, vrai et récllcmcnt possihlc :

- o Véifier son optitade à lo vocnlktn solésienne » : c'est lc but
du discerncmcnt dc la vocation, proccssus qui cmploie dcs moycns
naturels et surnaturels susccptibles dc découvrir lcs aspccts dc la
réalité personnellc à travcrs lesquels I'Esprit-Saint indique quc
quclc;u'un est appclé à la vic salésiennc, autremcnt dit qu'il
possède les aptitudcs ct les vcrtus rcquises, principalcment
I'intention droitc. C'cst I'aptitudc qui garantit. en un certain sens.

la vérité du don.

- o Appro[ondir les motivolions de son choix "- La présence des

qualités qui rcndcnt un jcunc aptc à la vic salésicnnc et I'abscnce
de contre-indications pcuvent ccrtaincmcnt constituer un signe dc
I'appel de Dicu, important et néccssairc. mais insuflÏsant pour
tranchcr en toutc sûrcté.
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[,e candidat qui dcmandc à ôtrc admis a dcs qualités, se sent
attiré. appclé à êtrc Salésicn. Il optc pour un typc dc vie et un
ensemble de valcurs dont il perçoit I'affinité avcc ce qu'il est et
avec ses aspirations. Il fauL connaîtrc ct apprécicr d'où provient cc
désir. cette inclination. cctte oricntation; qucls bcsoins, qucls désirs
et qucls intérêts lc poussent dans I'existencc : cn un mot, quellcs
sont scs motivations profondcs.

Le discernemcnt dcs motivations cst un aspcct déterminant du
proce^ssus dc la formation.

I.es motivations nc sont jamais à l'état pur. Ellcs sont sujettcs
à une maturation ct à unc purification progrcssivc ct continuc. Sc

former porte pcu à peu lc candidat à comprcndrc qui est le
Seigneur qui dcmanclc et motivc son choix ct son scrvice.

[-es motivations sont aussi complexcs quc la pcrsonne, chcz
qui le physiologiquc, le psychologiquc, lc spiritucl et la grâcc
constituent une unité donnéc ct à faire. Ellcs pcuvent être
multiples et convergcntcs. commc par excmplc lc désir de
travailler pour lcs jcuncs et la vol«rnté dc sc donncr totalcmcnt à

Dieu pour la construction du Royaume. L'important cst que la
motivation spécifique et prcmière (l'« intention «lroitc ") soit asscz

forte pour unifier en [ait les motivations secondaires et compati-
bles avec clle, conscientcs ou inconscicntes. inévitablement
présentes ellcs aussi: ct de mortilicr ct d'éliminer ccllcs qui ne
sont pas conciliablcs.

Constater une motivation donnéc cst toujours délicat. La
rencontre banale dcs candidats nc suffit pas, pas plus que nc
suffiscnt à eux seuls lcs cxamcns psychologiqucs et les examens
d'aptitudes. Il faut à tout prix un contact profond dc direction et
d'orientation spirituelle avec quelqu'un qui a vraiment le sens et
la capacité du discernement. uni à I'cffort de celui qui est aidé à
vouloir faire en mêmc temps et ensemblc ce chcmincment.

Milieu communautairt.

[.e noviciat est une écolc dc vic : lc climat qu'on y respirc est
donc fondamental pour la formation. Qu'cst-ce qui rcnd ce climat
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précicux pour la vie salésicnne ? l,c chap. VIII a déjà parlé dc la
communauté commc milicu de formation : I'art. 97 a rappclé que
lcs premiers salésiens. insérés au coeur clc la communauté activc
de Don Bosco. étaicnt soucicux dc modcler lcur vie sur la sicnnc;
l'art. 99 a préscnté la communauté commc le milicu naturcl de
croissance dc la vocation; l'art. 103 a décrit les caractéristiqucs des
communautés dc frlrmation. Tout ccla vaut naturellcmcnt aussi
pour les communautés dc noviciat. Mais lcs Constitutions vculent
encore cn [airc ressortir deux faccttes pour dépeindre avcc plus dc
sûreté le milicu du noviciat : lc climat de foi et le climat de
famille. La communauté doit être :

- « un exemple de vie fondée sur lo foi et nounie por la pfière "

" Exemplc dc vie " rappclle cncore I'optiquc dc l'expérience.
Il ne s'agit pas d'abord d'un enscigncment sur la vic salésienne,
mais d'unc manièrc de vivre dont on entrevoit et saisit le fonde-
ment qui est la foi, la pcrccpti«ln d'unc présence : le Christ, sa

Parolc, son cxcmple, son appel, ses critèrcs. sa mission: unc vie
dont on scnt la rcspiration qui cst la prièrc. lc dialogue et l'amitié
avec lc Seigneur.

-' « ttn climot de conlîonce et de docilité "

Combicn notre Règle dc vic n'insiste-t-clle pas sur cet aspect
essentiel dc l'esprit salésicn et caractéristique de notre stylc
communautaire ! Rappclons-en sculcmcnt quelqucs phrases : .. Le
salésien est ouvert et cordial. prôt à fairc le prcmicr pas vers eux
(les jeunes) et à les accueillir toujours avcc bonté, respect et
patience. Son affcction est cellc d'un père, d'un frère et d'un ami.
capable de susciter unc réponsc d'amitié : c'est la bonté aflèc-
tueusc (l'amorcvolczza) lanl rccommandéc par Don Bosco ',
(Const 15). . Don Bosco voulait quc. dans ses maisons, chacun se

sentc chez soi. (...) Dans un climat de conliancc mutuelle ct de
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pardon quotidicn. (...) lcs relations sont réglécs (..') par le
mouvement même du cocur ct dc la foi " (Ctlnst 16).

Quelqucs parolcs toutes simplcs dc Don Bosc«r nous revien-
nent cn mémoire : hien qu'ellcs nc se référcnt pas directcmcnt à
des communautés dc flormation. cllcs cxprimcnt bien l'âmc du
climat éducatif ct formatcur : .. Vous savcz ce qu'attcnd de vous

ce pauvre vicillard qui a consumé toutc sa vic pour scs chers

garçons ? Rien que ceci : que re[lcurisscnt - t«rutcs prrlpclrtions
gardées - Ies jours hcureux dc l'ancien Oratoire. Jours d'affcction
et de conlîance chréticnne cntre garçons et supérieurs; jours de

compréhension et dc support mutucl par amour de Jésus Christ:
jours dcs coeurs ouverts en plcinc candcur et simplicité; jours dc

charité et dc joic véritahlc pour tous >>.'

o Climat de confioncs »>, celà vcut dirc l'attcntion à l'autrc.
I'ouverture, le dialoguc, la rencontrc, la cordialité. plus forts que

la crainte et lcs préjugés. " Climat de docilité ». cela signi[ie un

milieu où règnc chez tous la docilité à I'Esprit. p<lur s'efforcer de

discerner sa volonté ct d'en accepter les médiations. pour restcr
fidèle aux critères concrets dc la vocation ct respcctcr lcs rythmes
de chacun et les lois de la progrcssivité.

Comment construire et entretcnir ce climat ? [.c tcxte indique
quatre éléments indispcnsables :

lo simplicité évongélique, une simplicité profondc, qui n'est pas

un simple signe extérieur, mais part de I'intéricur : c'est une

maturité qui se développc dans la simplicité du quotidien;

lo gnieté qui exprime la jeunesse et. surtout. la joie de la
vocation;

l'amitié: la rencontre profonde entrc ccux qui sont appelés à

vivre en communion la vocation et toutc la viel

2 Laæ de Rorne 1884: cf. Âppenrlice Conslitulions 1951. p.252
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le respect mutuelque I'art. 52 a caractérisé en ces termes : << Ia
communauté accucille chaquc confrèrc avec un coeur ouvert,
I'accepte tcl qu'il cst ct favorise sa maturation ». C'est
particulièrement valablc pour lcs débuts de l'expérience
salésiennc où ressortent plus facilcment ct plus f<rrtcment la
dififérence dcs caractèrcs non encore travaillés. des provenan-
ces et dcs préparations. ainsique l'imprécision des orientations
de la vocation, et la fatigue des cngagcments nouvcaux.

Sans illusions, mais avec la claire conscicnce quc c'cst possi-
ble,la communauté du noviciat. l'équipc stahle autant que les

novices qui changcnt chaquc année. sc tlonnc un visagc avec ces

traits particulicrs pour qu'il soit possible à tous de commencer
I'expérience religicusc salésiennc dans dc bonnes conditions.

Durée du noviciat (article lll).

L'art. 111 reprend lcs prescritions du C«rde de droit canonique
à propos de la durée du noviciat et du calcul des absences. [æ
canon 648 par. 1. stipule : .. Pour êtrc valide, le noviciat doit
comprendre douzc mois à passcr dans la communauté môme du
noviciat. restant sauves lcs dispositions du canon (A7 par.3 ». Ce
dernier dit : " Le Supérieur majeur pcut pcrmcttrc quc lc gr«lupe

des novices séjourne pcndant certaines périodes dans unc autre
maison de I'institut qu'il aura désignée ".

La FSDB spécific la manière concrète d'appliquer ces

dispositions pour garantir une cxpérience continue et suffisante.3
L'article fait aussi ressortir les trois principaux resçxrnsablcs de

l'expérience du noviciat : le candidat, le Provincial ct le maîtrc des
novices.

3 cr. rsaa 37e-38r
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Seigneur Jésus Chrilçt,
pour préparer tes Apôlres,
tu les as pour un temps séporés des autres

" dans un lieu désen "
et tu leur os fait connoîlre o les myslères du Royatrme ,;
accorde les ichesses de to gt'âce

oux communoutés de nos noviciols,
ofin qu'ovec lo colloborotion zélée de leurc formotetrrs
et l'ossistance de l'Esptit-Saint,
elles deviennent des cénocles de communion filiole ovec le Pèrc

et des lieux ptivilégiés de préporation
à lo mission parmi les jeunes.
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ART. 1I2 LE MAITRE DES NOVICES

læ maître des novices est le guide spirituel qui coordonne et anime
toute l'action de formation au noviciat.

Ce doit être un homme d'ex1Érience spirituelle et saléslenne,
prudenÇ au courant des réalités psychologiques et des problèmes de la
condition des jeunes. Qu'il ait un sens profond des contacts humains et
des capacités de dialogue; qu'il inspire par sa bonté conliance aux
novices.

Prolès perlÉtuel, il est nommé par Ie provincial avec le consente-
ment de son Conseil et I'approbation du Recteur majeur. Il rcste en
charge trois ans mais peut aussi être reconduit.

Une vision rénovéc dc la lbrmation fait apparaître le nouveau
profil du maîtrc des novices. L'art. 112 de nos Constitutions lui est
spécialement c«rnsacré. Lcs clcux articles précédcnts ont égalcment
parlé dc sa préscnce ct de son rôlc : I'art. 110 a rappclé que c'est
<< avec I'aide du maître ,, que le novice rejoint les objcctifs propres
du noviciat, et I'art. 111. quc celui-ci << commencc quand lc
candidat (...) sc mct sous la conduitc du maître dcs novices ,r.

Si tous « les formateurs ont une tâche spécilÏque et nécessai-
re » (Const 104), ccllc du maîtrc dcs noviccs est unique et
déterminantc. Pour la communauté dc formation. c'est le Direc-
teur qui est le guide et le maîtrc spiritucl (cf. Const 104), mais
pour la communauté dcs novices. c'est toujours et uniquement le
maître.

L'art. 112 lui consacre trois paragraphes pour préciser :

1. son rôle principal:
2. les qualités rcquiscs par sa fonction;
3. les dispositions canoniqucs pour sa nomination.
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[æ maître des novices, un rôle principal.

[,es art. 110 ct 111 parlcnt dc la foncti«tn du maître par
rapport à chaque novicc: lc prcmicr paragraphc dc l'art. I 12 donne
une vision d'cnscmblc «lc sa tâchc : il cst .. lc guiclc spiritucl qui
coordonne ct animc toutc I'action dc f«lrmati<ln au ntlviciat ».

Il est le « gtide spitituel " : sa fonction cst d'accucillir.
d'accompagner et de précédcr commc guidc (" pèrc. maîtrc et
guide spirituel », sclon la dé[inition du Dirccteur salésien à

l'art. 55); il doit indiqucr lc chcmin ct la manièrc de le parcourir
pour atteindre le but. en indiquant les ohstaclcs à éviter et les

moycns à utiliser.
ll est le ., guidc spiritucl >> parcc quc lc parcours cst celui

d'unc expériencc spirituclle, charismatique. On dit " spirituel "
non pour exclure ccrtains aspccts dc la réalité pcrsonnelle. mais

pour indiquer l'ohjectif spécilTquc d'une expéricncc qui engage

toute la personne dans sa réponsc à I'Esprit.
Le maître dcs noviccs cxercc cc servicc dans sa relation de

maître avec chaquc novice. mais égalcmcnt. ct c'cst ce qu'il faut
souligner ici. en coord«lnnant et en animant tout le travail de la
formation pour assurer. commc le vcut I'art. 104, « les conditions
requises pour une expéricncc valablc ,.

o Coordonner,, signifîc fairc convcrgcr lcs responsahilités, les

fonctions. les cfforts. lcs expéricnccs ct tous lcs aspccts de la
formation vers l'objcctif principal.

o Animer >r, c'est donncr à la c«tordination unc dimcnsion plus
profonde, plus intéricure et plus sensible à I'aspcct pédagogique
et aux démarchcs qui partent dcs motivations.

Coordonncr ct animcr tout le travaildc la formation implique
un ensemblc d'initiatives et d'attitudcs qui contribuent à la vitalité
de I'cxpérience formatricc et lont appcl à la ctlnscicncc et à la
participation active par la misc en valcur dcs rôlcs ct dcs dons
personnels.l

1 ct. cc2t, u
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[æs qualités rrcqnises.

Deux séries dc qualités sont requises pour que le maître des
novices puissc accomplir sa tâche à la manière salésienne. Nous
pourrions qualilier lcs uncs dc " personnclles >, et lcs autres << de
contact >>.

1. LES QUALITES PERSONNELLES

a. « Homme d'expéience spiituelle et snlésienne r, : c'est la
nature même clc la formation des novices qui I'exige- Si le maître
doit être leur guidc pour les initier à l'expérience religieuse
salesienne, il est nécessaire et normal qu'il soit lui-même un
homme d'expéricncc spiritucllc salésienne. On attend d'un
professeur qu'il connaisse sa disciplinc et soit capahle dc l'ensei-
gner avec efflcacité. Du maître des noviccs, on attend qu'il ait vécu

et qu'il vive cc dont il parle et qu'il soit en mcsurc d'initier les
jeunes au don d'cux-mêmes. dc lcs prendrc en quelque sortc par
la main pour les guidcr sur une voie qu'il connaît bien.

Expérience spirituellc d'homme de Dieu par conséquent, mais
aussi expéricnce salésicnnc, qui comporte un minimum de pratique
de l'éducation et dc la pastorale dans une communauté active, et
une connaissance vivante des valcurs salésiennes, cn particulier de

celles qui forment .. le sens apostolique » salésicn.

b. Puisqu'il a à formuler des jugements sérieux, souvent
décisifs et délicats, sur les pcrsonnes et lcurs situations, il a

évidemment besoin de la prudence. Elle suppose la capacité
d'observer et d'interpréter sclon dcs critères de science et de foi.
C'est pourquoi l'article ajoutc qu'il doit être .. au courant des

réalités psychologiques et des problèmcs de la condition des
jeunes ,r. Les noviccs, en effct, sont généralcmcnt dcs jeuncs et
des fils de leur tcmps : lcur vocation ct leur vie spirituelle n'échap-
pent pas aux lois de la naturc et dc I'histoirc. Pour les comprcndre
et bâtir sur un tcrrain récl. lc maître dcs noviccs devra connaître

t2l



sufllsamment les dynamismes dcs ftlrces psychologiques et
spirituclles de la pcrsonne et les in[lucnccs qu'excrcc normalement
toutc culture. Il aura donc bcsoin d'., unc préparation spécifique
et cohérente ,r.l

2. LES QUALITES DE CONTACT

[,es connaissanccs ct les qualités nc scrviraient guèrc à

grand-chose s'il manquait la relation dc mnfiancc mutuelle qui est

le climat de toutc éclucation salésicnne authcntiquc. Le commen-
taire de I'art. 110l'a déjà rappclé à propos du « climat dc confian-
Ce >).

A justc titre on réclamc donc du maîtrc dcs noviccs :

« un sens profond des conlocls humoins >» : c'est la disposition
à I'accucil ct la facilité dc faire lc prcmicr pas, d'établir dcs

relations intcrpersonnellcs:

« des capocités de diologre », Qui vont au-dclà du simplc
contact humain : elles supposent la plcine acceptation de

l'autre, dans lc respect de sa différencc, ct la volonté dc ne

pas le jugcr pcndant que le dialoguc est en cours;

« lo bonté, finalcmcnt, qui cst la grandc loi dc l'éducation
salésiennc. Ellc sc manifcstc «lans unc patcrnité qui nc créc

pas de dépcndanccs infantiles, mais fait mfrrir «lcs pcrsonnes

adultcs et suscite cctte confiance limpidc ct solidc tant
demandée par Don Bosco : " f,e maître des novice's devra

faire tout son possible pour se montrcr si aimable. si doux, si

plein de bonté que lcs novices lui donnent toute leur confi-
ance et s'ouvrent pleincment à lui ". C'est un tcxtc qui figurc
déjà dans lcs Constitutions dc 1874.3

2 cr. ccs ess
3 cf. MB X. 912; cf. aussi Crmsrirurittns 1871, XIv. l0 (F. Mo1-[{), p' 195)
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Dispositions canoniques pour sa nomination.

Elles sont claires et préciscs. Au-delà de ce qu'clles établissent
au niveau de la procédurc. cllcs ont une signification particulière.
Comme « guide spiritucl ,r, dans une période décisive pour la
formation. et cn conséquence pour I'unité ct la croissance de
I'identité dc la vocation salésicnnc, lc maître des novices n'agit pas

à titre personnel. Son ministèrc reflète la responsahilité dc toute
la Congrégation. rcprésentée par lc Rcctcur majcur et par Ie

Provincial, à rester fidèlc au don de I'Esprit et à s'engager à le
vivre, le garder, I'approfondir et le développcr en harmonie avec
le Corps du Christ.{ le cocur attentif aux différentes situations
culturelles.

Il doit donc agir dans un scntiment de communion et de
coresponsahilité, dans la docilité aux dispositions de Ia Congréga-
tion et de la Provincc. et la préoccupation d'assurer la continuité
de l'expéricnce dc la flormation, surtout avec l'immédiat postnovi-
ciat.

Accorde, ô Père,
lo lumière et la force de ton Espit-Saint
à ceux que tu os appelés
à être les maîtres et les grides spirituels
de ceux qui commencenl
leur expéience religieuse salésienne.
Fois que leur ministère soit fécond el joyeux :
enichis de lo Sogesse qui vienl de toL
et remplis de bonté et de polience,
qu'ils sachent accueillir, comiger el encouroger
les jeunes qui leur sont confrés,
pour les conduire à se donner toul entien à toi,
unique souveroin Bien.
Por le Chrtt notre Seigpeur.

4 ct.un I
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ART. II3 PERIODE DE LA PROFESSION TEMPO.
RAIRE

Ia premièrc profession ouvre une perirxle de vie consacrée drrrant
laquelle le confrère, soutenu pur la communauté et par un guide

spirituel, complète son processus de maturation en vue de la profession

perlÉtuelle, et rléveloppe' comme salésien la'lt ou comme candidat au

sacerdocg les diveni aspects de sa vncatitln.
Pendant la première perirde de trois ans, la profession sera

triennale ou annuelle; pcn«Iant la deuxième, elle sera ordinairement
triennale.

Lcs Constitutions consacrcnt quatrc articlcs à la troisième
périodc de la l'ormation, lc tcmps dc la profcssion tcmpt)rairc :

- L'art. 113 cn cxpliquc lc scns général,
- le 114 se réfièrc à l'immédiat postnoviciat,
- le 115 au stagc pratiquc.
- lc 116 à la formation spécifiquc clu salésicn, qui commcncc cn

général avant la profcssion pcrpétucllc.

Signification fondamentale de cette périrde.

Deux affirmations complémcntaircs donncnt l'optique cssen-

ticllc dc cettc périodc :

d'une part, « la premièrc prtll'cssion ouvrc unc périodc dc vic
consacrée ". EIlc n'cst pas un simplc m«rmcnt dc passage. mais

elle a unc signil'ication ct unc valcur propre (c[. Const 105) :

le profès cst déjà un vrai " rcligicux » salésicn;

d'autrc part. c'cst unc périoclc limitéc dans lc tcmps ct, sclon

lc textc lui-mômc. unc périodc qui doit débouchcr sur la
profcssion pcrpétucllc (« complètc >)... << cn vuc dc »). Car «ln
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nc fait pas de profcssi()n tcmp«lrairc sans l'intcntion dc se

d«rnncr dél-initivcmcnt à Dicu par la profcssion pcrpétucllc.

Cc temps n'cst pas un simplc tcmps cl'attcntc (cl-. Const 105).

[.c profiès tcmporairc csl un Salésicn voué à Dicu ct aux jcuncs,
un mcmbrc authcntiquc dc la Srrciété (cl. C«lnst 24). S'il n'cst pas

ollîcicllcmcnt lié clc manièrc détlnitivc. cc n'cst pas par défaut
d'intcntion ou dc générosité, mais cn vcrtu d'unc normc dc
prudcncc vouluc par l'Eglisc ct par la Congrégation. Car la
profcssion cléfinitivc clcvra rcposcr sur dc solidcs bases moralcs et
spirituclles, ct c'cst pour lcs attcindrc quc lc prolès assume la
responsabilité de s'cngagcr clans unc communauté.

L'engagement durant la peritde tle la profession temporaire.

Lcs grandcs ligncs de l'cngagcmcnt au cours de la période de
la prolcssion tcmporairc. sont décritcs cn ces tcrmes : .. le
confrèrc (...) complètc son processus dc maturalion » pour
attcindrc la maturité spiritucllc salésicnnc rcquisc par la prtlfcssion
pcrpétuclle « ct dévcklppc lcs clivcrs aspccts tlc sa vocatitln ,r,

spécialement ceux qu'indique l'art. 102 : sa maturati«tn humaine,
sa préparation intcllcctucllc. l'approfonclisscmcnt dc sa vie
consacréc ct son inscrtion dans lc travail éducatil ct pastoral.

Lc textc rcprcnd à cc prop«ls dcux points dc vuc généraux qui
conccrncnt d«lnc la f«lrmation ct la vic salésicnnc tout cntièrc :

Chaquc confrèrc vit l'uniquc vocation « comnte salésien loïc ou
conlnle contlidot ou socercktce.,> et poursuit par conséqucnt sa

f«lrmation, cn particulicr durant la période dc la prol-cssitln
temporairc. dans ccttc optiquc spécilÏquc.
lr jcunc confrèrc est « soulenu por lo communouté et por un
pide spiituel ,. ll nc sc trouvc pas scul. La communauté et le
guidc. orclinaircmcnt lc Dircctcur. partagcnt avcc lui lc travail
dc sa fiormation et lui .. assurcnt (...). dans un cadrc clc vic
adapté. lcs conditions requiscs pour unc cxpériencc valahle et
une séricusc réllcxion cloctrinalc » (Const 104).
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l'réquence et durée de la profession temproraire.

Le deuxième paragraphc clc l'articlc traitc dc la fréqucncc ct
de la duréc relativc dc la prol'cssion tcmporaire dans l'intcrvallc
qui sépare la prcmièrc profcssion dc Ia pr«rfcssi«ln pcrpétucllc.

Pcndant la prcmièrc péri«xlc dc trois ans, «lcux possihilités
sont off'crtes (profession tricnnalc «ru annucllc). sans indiqucr dc
préfércnce spéciale. Pour la scqrndc périodc. c'cst la formc
tricnnale qui est préconiséc, sans cxclurc d'autrcs moclalités pour
dcs raisons valahlcs. Il faut aioutcr quc I'art. 117 stipule quc le
temps de la pr«rl'cssion tcmporairc pcut ôtre prolongé jusqu'à ncuf
ans.

Pour quc lc choix clc ccs <Jifflércntcs possihilités soit judicicux.
il faut tenir compte à la fois dc la progrcssivité ct du séricux «le

l'engagement. Lc critère fondamcntal rcstc la maturité personnel-
le : c'est ellc qui pcrmct d'accomplir la démarchc cn toutc vérité,
et non Ia duréc matériclle du tcmps dc la profcssi<ln. D'autrc part,
si ellc ne se justil'ic pas sufflsammcnt au nivcau psychologiquc ou
pédagogiquc, unc répétition trop fréqucntc dc la profession, qui
exprime en soi une option de vic. atllaihlit lc c«lntcnu humain et la
densité spiritucllc dc la démarchc. Car cllc «krnnc unc impression
de provisoirc et unc coulcur dc faihlcssc à unc décision qui émane
du plus profond dc celui qui [ait proflcssion ct sc réfèrc au projet
auquel il entend s'identi[ier.

Une grande souplcssc s'imp«lse ainsi qu'unc grandc prudence
dans le discerncmcnt pour tcnir compte dc toutcs lcs valcurs cn
jeu. pour lc plus grand bien du candidat ct du charismc.

La responsahilité pcrsonnclle ct communautaire au sujet dc la
prolession temporairc et dc sa fréqucncc sc rcssent, ccrtcs, au

moment du choix et de la décision, mais hicn auparavant déjà, en
particulier quand il s'agit dc s'assurcr si lcs objcctifs des péri«ilcs
de formation précé«Icntes, la préparation au noviciat et le noviciat.
ont été attcints. Il nc faut pas quc lc confirèrc traînc dcs problè-
mes ct des indécisions qui auraicnt dû sc résoudrc antéricurcmcnt,
et les Conscils locaux et pr«lvinciaux n'ont pas à rcnv«lyer inutilc-
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mcnt à d'autrcs, dans lcs annécs suivantcs, lcurs dcvoirs qu'ils
n'accomplissent pas cn tcmps voulu.l

Rends féconde chez nos jaunes confi'ères, Seigneur,

la g'âce de la prentière profession :
que ton Esptit lcs occompagne dons l'expéience qu'ils font
en vlte de se donner pour tot.tjours à toi
pour le bien des jeunes.
Fais que leur omitié ovec ki se renfot'ce choque jour,
sur les pos de Don Bosco et dans lo communion ft'otemelle:
que leur fotntotk)n a[fetmisse leurs molivolktns,
et les rcnde plus copobles
pour une oclion éducatit,e el poslorole efficoce.
Donne-letrr cle vivre ovec joie et rcsponsobililé
la péiode tle leur fomtotion,
cornme un lenq)s d'engogemcnl el dc soinleté.

I Cl. Nnnncs 1r»rdotncntalcs ltrur lo lctnnutiott cl<'s ftmtrs princs, n. 40
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ART. 114 L'IMMEDIAT POSTNOVICIAT

I.a première profession est suivie d'trne phase de maturation
religieuse qui continue l'ex;Érience de firrmation du noviciat et prépare
le stage pratique.

L'appmfondissement de la vie de foi et de I'esprit de l)on Bosco,

ainsi qu'une préparation ;rhilosophi«;ue, pédagogique et catéchétique

appropriée, menée en dialogue avec la culture, conduisent le jeune
confrère à intégrer progressivement fili. crrlture et vie.

Une phase de maturation religieuse entre le noviciat et le stage

pratique.

« Maturation >> est un mot qui se répètc souvent dans lcs dcux
chapitres des Constitutions consacrés à la mission. Il désigne une
acquisition progrcssivc dc la maturité (ct Const 102). On la

qualifie de .. rcligicusc >> moins pour la caractériser que pour en

indiqucr le point d'arrivéc.
Durant lc postnoviciat, la maturation rcligicusc a dcux points

de référcnce : lc noviciat et lc stagc pratiquc. L'cxpéricnce du

premicr doit ôtrc poursuivic. ccllc du scctlnd doit êtrc convcnable-
ment préparéc.

Lc noviciat a surt«lut bcsoin d'un c«lmplémcnt ultéricur. Lc
travail de la flormati«ln au sein d'un groupc de jcuncs dc provenan-

ces et dc maturités ditfércntcs comportc ttluj<lurs un supplémcnt
dc tatigue ct dc temps. A la fîn du noviciat. ily a ccrtaincmcnt dcs

raisons de croirc que la maturati«ln a été suflisantc. Mais cellc-ci
a encorc hcsoin d'ôtrc aidéc. dans la lignc du travail «léjà acc<lmpli.

Il faudra <lonc évitcr lc changcmcnt brusquc dc stylc dc vic ct la
chutc dc tcnsi«ln dans la crclissancc dc la vocatitln.

[-c stagc pratiquc, «1uant à lui. a pour hut dc pcrmcttrc unc

synthèse pcrsonncllc entrc lcs activités ct lcs valcurs dc la vocati«rn
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.. dans unc cxpéricncc éducativc ct pastoralc » (Const 115). Il
cxigc que le jcune confrèrc se soit déjà ctforcé d'approchcr cette
synthèsc ct qu'il ait acquis lc bagagc néccssairc pour la vivre.

[,e postnoviciat est donc un momcnt délicat ct important, car
il cn donnc la possihilité ct répond à ccs bcsoins.

Une phase qui a une valeur de formation .. en soi >>.

Le postnoviciat ccpcndant, commc il cst facilc de lc compren-
dre. n'cst pas cxclusivcmcnt ni avant tout unc phasc qui complète
lc passé ou qui f«lurnit u6 « bagagc » pour'I'avcnir. II a une valeur
en soi. Le jcunc Salésicn ne doit pas lc vivrc sculcmcnt pour
complétcr la fcrrmation dc son n«lviciat ou pour micux al'l'rontcr les

problèmcs de son pr«rchain stage pratique. Ccla aussi. certes. mais
il s'y engagc surtout pour acquérir plus dc maturité personnelle.

Il est en effct appclé :

à « intégrer progressivcmcnt [oi. culturc ct vic ,r:
à utiliscr lcs moycns indiqués pour attcindrc cct objectif,
c'est-à-dire :

. l'approfondisscment dc la vic dc foi et dc l'csprit dc Don
Bosco ,r;

. (< une préparation philosophiquc, pédagogiquc ct catéché-
tique apprulpriéc mcnéc en dial<lguc avec la culturc ,,

(Const 114) et << une initiation théologiquc " (Règl 95).

Il s'agit d'un hagage dc connaissanccs ct d'cxpéricncc. Et lcs

connaissances doivent aider à vivre l'expéricncc avec plus de
profondeur.

a. L'impot'tonce d'o intégrer progressivement [oi, atlture et

vie ,.

« Vie quotidicnnc >' ct << vic étcrncllc ". ,. fioi et vic ,, sont des

flormules du langage hahituel qui évoqucnt tout un contenu.La

1.3-9
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.. Foi ,, exprime la dimensi«ln surnaturcllc dc I'cxistcnce chrétien-
ne; la .. vic , indique lcs valcurs naturcllcs dc I'cxistcncc ct les

nombreuscs réalités quotidicnncs où cllc sc trouvc immcrgéc.
Vivre dans I'unité ccs dcux aspccts signific ôtrc un homme

spiritucl. tout cn rcstant dc son tcmps.
Il s'agit dc croirc quc la rais«rn ultimc ct décisivc dc la réalité

est l'lncarnation. cxprcssion clc I'Amour du Pèrc. c'cst-à-dirc <lc sa

volonté de sc communiqucr cn pcrsonnc aux h«lmmcs commc
Père. de la manière la plus prolilndc possible. dans lc Fils. C'est
le hut dc la création.

Il n'existe donc qu'un scul «lrdrc dc réalité, ltlrdrc surnaturcl,
mais à côté des élémcnts surnaturcls. cc dcrnicr comprcnd aussi

des élémcnts naturcls qui, s'ils s«rnt dcs valcurs définitivcs, arrivcnt
à lcur achèvcmcnt parcc qu'ils participcnt pcu à pcu au mystère
pascal de Jésus.

En redécouvrant l'événcmcnt dc I'lncarnati<tn ([oi), on se

rapproche dc la vic. dc l'hist«lirc pcrsonncllc (vie) ct collcctive
(culture) comme d'un licu cntièrcmcnt marqué par la préscncc du
Seigneur : dcpuis toujourc le mondc cst cnvcloppé ct pénétré par
la grâcc dc la communication divinc, préscntc cn lui t«rujours et
partout. L'humain est un licu dc la préscncc dc Dicu, ct le
quotidicn dcvicnt un licu où transparaît lc Scigncur. Unificr la
., foi ,, et la .. vie ". c'cst commcnccr à devcnir capable de
reconnaître dans le quotidicn, marqué par la culture localc, les

signcs de la préscncc du Scigncur, préscncc qui demande dc
comprcndre la situation. dc travaillcr, d'invoqucr sa lumièrc ct sa

grâce dans la prière et de hâtir avcc Lui.

b. L'expéience odaptée : l'opprofondissement de la vie de foi
et de l'espit de Don Bosco.

Il vaudrait micux dire " approlondisscmcnt dc la vie dc foi
selon l'esprit de Don Bosco ,r. En cffct, les Salésiens vivent la
synthèse de la foi. de la vic ct dc la culture dans .. la charité
pastorale » (Const l0) qui « a son modèlc ct sa sourcc dans lc
cocur même du Christ. apôtrc clu Pèrc " (Const 11). On nc pcut
donc thirc l'cxpéricncc dc ccttc charité sans approlondir sa proprc
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foi qui est toujours la perception d'unc préscnce, celle du Sei-
gneur, que nous rcjoignons sclon n«ltrc csprit :

dans .. la prédilection pour lcs jcuncs ,,. don spécial de Dieu,
,. cxpression de la charité pastoralc >>. pour le bien dc qui
<< nous o[frons avcc générosité notrc tcmps. nos talents et
notre santé " (Const 14);
en les accostant avcc la bonté aflcctucuse (amorevolczza) de
Don B«lsco qui .. laissc transparaître (...) I'amour prévcnant de
Dicu " (Const 15). dans un climat dc lamillc, d'affection, dc
confiance et d'cstimc mutucllcs (cf. Const 16). C'est " un
amour qui sc d«lnnc gratuitcmcnt, prcnant sa sourse dans la
charité dc Dicu " (Consr 20)l
attcntifs à Ia présencc dc I'Esprit, accucillant lcs valcurc du
mondc ct .< croyant aux rcss«lurccs naturellcs ct surnaturelles
de l'h<lmmc. sans ignorcr pour autant sa faiblcsse "
(Const 17);
.. en ravivant continucllcment la dimcnsion divine de notre
activité » et notre << union avcc Dicu ". de qui nous laisons

" I'expéricncc dc la patcrnité , (c[. Const 12).

c. Le bogoge intellectucl : une préparotion philosophique,
pédogogique el c«léclrétique en dialogte ot'ec lo cuilu:,
oinsi qtr'une initiotion théologique.

Pour rcjoindrc lcs ohjectifs proposés. le postnoviciat veille à

offrir une lbrmation intcllcctucllc séricusc et à jour.
La FSDB précisc lcs disciplines rlc ccttc flormation intellec-

tuellc, et commcntc longucmcnt la spécificité dcs diflërcntcs
sciences et leur apport à la formation.r Il est possiblc de la
résumcr en disant quc la charité pastorale exigc de fiaire la
synthèse dcs enscigncmcnts de la foi (initiation théologiquc. pour
le postnoviciat), dc la philos«rphic ct des scicnces dc l'éducation
(pédagogie). Ces disciplincs sont cssenticllemcnt autonomcs. mais
non sans rclations cntrc cllcs puisqu'clles sont au servicc de

I cf. r'sDB. 210-236
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I'existence (culture). Ellcs sont liées à la «tnnaissance ct à la
promotion dc l'hommc, à la complexité de son m«rndc, et finale-
ment au mystèrc du Christ qui récapitulc tout cn lui.

L'art.21dcs Constitutions n()us a préscnté D«rn B«lsco commc
quelqu'un qui avait réalisé son unification pcrsonncllc ct accordé
parfaitement la naturc ct la grâcc. En lui, l'objccti[«lu postnoviciat
se préscntc commc cxigé par lc charismc original. Il s'i«IcntifÏc

mêmc avec sa personne : " Prof<rndémcnt humoin, richc des vcrtus
de sa race. il était ouvcrt aux rculités de ce monde. Profondémcnt
homme de Dieu, comblé dcs dons dc l'Esprit-Saint. il vivait
'comme s'ilvoyait I'invisible". Ccs dcux aspccts sc sont fondus dans

un projet de vic d'unc profonde unité : lc service dcs jeunes »
(Const 21).

Père miséicordieux et lidèle,
accorde à nos jeunes confrères,
que tu as foit enter dons lo vie solésienne,
lo grâce de réaliser leur unificotktn personnelle.

Que le milieu du ltoslnot,icial,
fait d'expérience, tl'étude et de réflexion,
et imprégté de pièrc,
les oide à en poser des boses solides,

pour devenir des instrumenls volobles de ton omour
ou milieu des jeunes ouxquels tu les destines.

Par lésus Chist notre Seigneur.
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ART. 115 LE STAGE PRATIQUE

Durant toute la formation initialg on accorde de I'imlrcrtance non
seulement aux études mais aussi aux activités pnoPre§ à notre mission.

Le stage pratique est une phase de confrontation vitale et intense
avec I'action salésienne dans une expérience éducative et pastorale.

Pendant ce temps, le jeune confrère s'exerce à la pratique du
Système préventif eÇ en particulier, à I'assistance salésienne.

Accompagné par son directeur et sa communautÇ il réalise en lui
la synthèse personnelle de son activité et des valerrrs de sa vocation.

Formation et activité pastoralc.

., Durant toutc la formation initialc, on accorde de I'impor-
tance non sculcmcnt aux études, mais aussi aux activités propres

à notrc mission ,r. Dc nomhrcux passages dc la troisième partic des

Constitutions le confirment. La pratiquc dc l'éducation et dc la
pastorale, faitc avcc sagcssc et avec [oi. est au coeur de la
formation du Salésicn. Toutc sa vie durant. le Salésicn fait
I'expérience dcs valcurs dc la vocation « cn vivant ct en travaillant
pour la mission commune " (Const 99).

Au cours de la formation initialc, unc honne méthodologie
veut que I'cmploi du tcmps ct lcs cngagcmcnts laisscnt la priorité
aux activités théoriques ct donnant accès à dcs quali[ications
(c'était déjà la penséc dc Don Bosco).r car elles éduquent chez

les jeunes cn formation lcs aptitudcs ct lcs compétcnccs nécessai-

res pour vivrc par la suite le travail pastoral avec une pleine
etfîcacité. Dans tous lcs cas, cependant, mômc au cours dc ccttc
périodc, .. I'inscrtion progrcssivc dans lc travail éducatif et
pastoral » (Glnst 102) rcste un [actcur f<rndamcntaldc formation,
mais avec dcs accentuations dilférentcs sclon lcs phascs : la

préparation au noviciat .. s'accomplit dans unc cxpéricnce de vic

I Cl. Constimrions lll75, XII. 6 (cf. F. MoTl'O. p. l8l)
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communautairc ct apostoliquc salésicnne » (C«rnst 109): le noviciat
orientc le candidat << vcrs lc tlon total dc s«ti à Dicu pour lc scrvicc
dcs jcunes. sclon I'csprit dc Don B«lsco » (Const 110): la péri<dc
de la profiession tcmporairc cngagc lc «rnlrèrc à «Iévclopper " les

divers aspects dc sa vocation » (Const 1 13). L'art. 1 15 soulignc que
dans la phasc dc stage pratiquc, c'est lc côté éducatiI et pastoral
qui est caractéristique.

Expérience formatrice et stage pratique.

Quel est I'objectif du stagc pratiquc ? Qucllc cxpériencc de

formation propose-t-il ? Cettc phasc cst pcut-ôtrc la plus caracté-
ristique de tout I'itinéraire dc la fltrrmation.

Lc stagc pratique. dit la Règlc, cst unc << confrontation >>, un
,. exercice >> et unc .< synthèse ,, qui sc réalisent .. dans unc cxpé-
rience éducative et pastoralc " bicn accompagnée. Examinons-en
les différents points.

Une o confi'ontotion vitole el inlense »

Lc stage pratique cst une confrontation av<:c l'action salésicn-
ne. tant pour I'essayer quc pour la lairc mûrir : avcc la vie salé-

sienne dans ses situations habitucllcs. dans lcs événements
ordinaires et quotidicns dc la missi«ln, di[[ércnts dc ccux qui sc

vivent dans les communautés organisécs cxprcssémcnt cn vue de
la flormation (cf. Const 103). Comme les premicrs Salésicns. qui
grandirent .. insérés au cocur d'unc communauté activc o

(cf. Const 97), le jeune Salésicn qui s'oricntc vcrs la prolcssion
perpétuelle a besoin de se conflr«rnter avcc la vic récllc pour se

connaître mieux (scs aptitudcs et scs motivations) et connaître
d'une manière plus concrète la vocation à laquellc ilse sent appelé
et dans laquelle il est déjà engagé. La con[rontation du stagc

pratique offire dcs élémcnts importants dc discernemcnt et un

moyen irremplaçablc de croissancc.
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Un " exercice >», Ltn enlroînemenl " à lo pralique du Syslème

préventif et, en porticulier, à l'assislonce solésienne "

« Systèmc prévcntif » et << assistance >> sont dcux formulcs qui
identificnt l'expéricnce éducativc ct pastorale vécuc commc celle
que Don Bosc«r a commcncé par vivrc lui-mômc ct qu'il appcla
.. Systèmc prévcntil » (Const 20). Ellc « cxige unc attitude de
fond : la sympathie et la volonté de contact avcc les jeunes "
(Const 39). C'cst l'assistancc salésicnnc.

[æ stagc pratiquc cst avant tout un apprentissagc de cette
manière de fairc dans le contextc du projct éducatif salésicn. Elle
caractérise si bicn cctte phase quc dans la traditi«ln salésienne les
.. stagiaircs " étaient aussi appclés dcs << assistants >>.

(Jne 
" synthèse personnelle de son octivilé et des valeurs de

so t,ocolion >,

[æ Salésicn cst appclé à vivrc. oommc Don Bosco, << un projet
de vic d'une prolondc unité " (Const 21). à la fois apostolique et
religicux. et à I'cxprimcr cn un uniquc mouvcment de charité
envers Dieu et cnvcrs lc prochain.

k dirccteur et la communauté rendront possihlcs ct encoura-
geront les cxpéricnccs qui clcvront être programmécs. accompa-
gnécs et guidées par dcs flormatcurs. ct évaluécs périodiqucment
(cf. Règl 86).

L'expéricncc sera " bicn » programméc si l'on veille aux

points suivants :

programmcr en regardant au-delà de I'intérêt immédiat et
spontané. par unc étude approfondic du prohlème;
être attentifs à tous les élémcnts (analpc dc la situation,
objectits. méthoclcs. stratégics et critèrcs d'évaluation. échéan-
ccs):
définir I'objcctif après avoir confronté le projet avcc la

situation de clépart;
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assurer la préscnce active dc gui«lcs. dotés dc charité pastora-
le. de compétcncc suffisantc et d'autorité rcc<tnnue.

Comme l'incliquait I'articlc précédcnt. la synthèsc pcrsonncllc
n'est pas statiquc: c'est une unité vcrs laqucllc on tcnd ct qu'il faut
sans cesse réajustcr. Lc jeunc conlrèrc aura à sc dévcloppcr à la
fois comme .. hommc dc Dicu » ct comme .. hommc dcs jeunes ,r,

à vivre la mission comme unc expéricncc authcntiquc dc Dicu. ct
à en assumcr la mystique ct l'ascèse.

Seigneur Jésus,

por l'inlermédioire de lo Vierge Moie,
ttr os gtidé Don Bosco ltour fomter les prcmiers Solésiens :
l'expéience opostol iqu e de l'Oro toire

fut pour eux unc soutce d'enlhousiosme spiriluel,
un encourogement et un soulien
pour leur moturolion personnelle el leur ascèse.

Accompogne, nous l'en ptions,
l'expéience saltôsienne de nos ieunes confrères en slage protique,
atîn que dons le conloct ovec les ieunes,
ils ossimilent les monières de foire du Système préventif
et qu'en vh'onl el en travoillonl ensemble,

ils se dévelol4tenl une synthèse personnclle
entre leurs octit,ilés el les voleurs de lo vocolion.

Donne égolement à nos cotntnunoutés
de soutenir le cheminement des ieunes confrèrcs,

eî de det,enir le milieu naturel
de lo cruissonce de leur vocotion.
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ART. 116 FORMATION SPECIFIQUE DU SALESIEN
PRETRE ET DU SALESIEN LAIC

Âprès le stage pratique, Ie saléslen complète sa formatlon lnltlale'
l-a formation spécifique du candidat au ministère presbytéral suit

les orientations et les normes établies par I'F)glise et la Congrégation,
et vise à préparer le prêtre pasteur et éducateur selon la p€rspcctive

salésienne.
[,a formation slt'cilique du salésien coadjuteur lui offrg en même

temps qu'un approfondissement du patrimoine spirituel de la Congréga'
tion, une preparation théologique atlaptee dans la ligne de la laitité
c'onsacrée et complète sa formation en vue de son travail éducatif et

apostolique.

« Après le stage p,Ttiqlte, le salésien complèle so formotion
initiole ,,. C'cst lc tcmps de la formation spéciliquc. qui sc prolonge
au-delà de la prol'cssion pcrpétucllc. mais qui pratiquement
commcnce déjà avcc la formation initialc. puisqu'ellc sc déroulc
dans I'optiquc dc la vocation spécifique.

Dans les prcmicrs articlcs (ct. Const 4). les Constitutions ont
déjà parlé dcs dillérentcs lbrmcs. prcshytéralc, «liaconalc et laïQuc'

sous lesquellcs sc réalisc l'uniquc vocati«rn salésicnnc: ellcs ont Iait
valoir les responsahilités communcs ct complémcntaircs, ainsique
I'apport de chacune dc ces formcs (c[. Const 95). En statuant que

les Salésiens laiqs. futurs prêtres ct diacrcs permancnts reçoivent
une égale formation de hasc (Const 1ffi). lcs Constitutions ont
tenu compte dcs distinctions voulucs par la spécificité dcs diflércn-
tes vocations ct de lcur participation à la mission ctlmmunc. [,e
même art. 106 a parlé tout autant du .. curriculum de niveau

égal " quc dcs " diftérenccs » «rpp«rrtuncs ct néccssaircs.

[.e préscnt article veut considérer, dc manière plus complète.

certains impératits dc la fiormation des Salésicns clcrcs et des

Salésicns laic.s.
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Formation spécifique drr Salésien prêtre.

Pour la formation du « prôtrc pastcur ct éducatcur selon la
perspcctive salésicnnc ,. lcs Constitutions rappcllcnt. sans lcs

spécificr. <. les oricntations ct lcs n«rrmcs établics par I'Eglisc ct la
Congrégation ,r. Ccs oricntations ct ccs normcs s«lnt préscntécs dc
façon comptète dans la FSDB.I Lrs Règlcments généraux, quant
à eux. en concrétiscnt lcs modalités et lcs c<lncliti«lns : .. Les
confrères qui sc préparent au saccrclocc dtlivcnt poursuivre
pendant au moins quatre ans une fiormation sacerdotalc plus
intense dans dcs communautés dc fitlrmatitln. clc préférence dcs

scolasticats. Ils fcront lcurs étudcs de thétlltlgic avcc sérieux et. dc
préfércnce. dans dcs ccntrcs salésicns. Durant cctte pério<lc, on ne

leur permettra pas dc sc livrcr à d'autres étudcs ou activités qui les

détourncraient de la tâchc proprc à ccttc phase dc lormation "
(Règl e7).

Cette expéricncc dc f«rrmation a dcs «rbjcctit,s spécifiques. Elle
suppose chez le candidat I'engagcmcnt clair ct déciclé pour la vie
saccrdotale. C'est un itinérairc progressif au c«lurs duquel la

réccption et I'cxcrcicc dcs ministèrcs du lcctorat ct de I'acolytat.
puis de I'ordre diaconal oflicnt dcs occasi<lns dc renouveler
l'évaluation, lc disccrncmcnt ct l'engagcmcnt.

Lrs objectifs à privilégicr au cours dc cctte phasc, applicablcs
aussi, par ccrtains côtés et toutcs proportions gardécs, au salésicn

diacre. sont surtout :

l'identifîcation au Christ-pastcur qu'il est appelée à traduire
dans sa vie personnellc et dans son ministèrc, car le prêtre cst
un signc-personnc du Christ-pastcur au scrvicc des jcuncs.

C'est Ia basc d'une authcntiquc spiritualité saccrdotale. [.e
flutur prêtrc salésicn doit sc rcndre comptc quc son apostolat
passc avant tout à travcrs I'amour du Christ ct du Pèrc. parce

I cr. r'.sDB, 4si-473
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qu'en réalité. il n'y a qu'un scul Apôtrc Sauvcur. Jésus, cnvoyé
par le Pèrc. C'cst cn son nom qu'il il cst appclé à travailler au
milicu dcs jeunes pour qu'ils [-c rcncontrent;

I'approfondissemcnt du scns dc l'unité de I'Eglise ct de la
c«rmmuni«rn avcc cllc. cn particulicr avcc lc Pape et lcs
Evôqucs; la fratcrnité saccrdoLalc; l'cxpéricncc du ministère
prcslytéral à I'intéricur dc Ia communauté provincialc et
locale, et à partir d'cllc, cn complémcntarité réciproquc avcc
le Salésicn laib:

le développcment d'une scnsihilité ct d'une compétence
particulièrcs pour annonccr la Par<llc dc Dicu à l'hommc et
aux jeunes d'aujourd'hui, spécialemcnt dans la catéchèsc,
I'animation liturgiquc. la pastoralc des jcuncs. le Sacrement de
la Réconciliati«ln et la direction spiritucllc;

lc souci dc la préparation intellcctuelle pcrsonnelle, en
prenant explicitcmcnt modèlc. clans scs grandcs ligncs, sur
Don Bosco prêtrc. Dc lait, dcs étudcs théol«rgiqucs sérieuses
éclairent la vic spiritucllc ct la pratiquc par «Ics principes
solidcs. dcs connaissanccs miscs à jour. unc méthodologie
adaptéc au temps ct aux milieux cn ltlnction dcs hcsoins dc la
culture du mondc dcs jcuncs et dcs milicux p«lpulaires.

Formation spécifïque du salésien coadjuteur.

La formation spécifiquc du Salésicn prêtre suit fondamcntale-
ment, commc on I'a dCjà dit. les rlricntations et lc curriculum établi
par I'Eglisc pour tous ceux qui sont appclés à excrccr cc ministèrc.
Pour lc Salésicn laib. la firrrmation n'a pas été régléc cn détail par
lc Magistèrc dc I'Eglisc. Aussi prcnd-ellc dcs lirrmcs plus variécs
en fonction dcs d«lns ct dcs aptitudcs individucllcs. ainsi que dcs
tâches apostoliques à con[icr.
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Cela n'enlève rien à la rcsp«rnsabilité personnclle ct commu-
nautaire, en quclquc sortc institutionncllc. d'assurcr et de mcner
à bien la flormation spécifiquc du Salésicn coadjuteur. Lcs
Constitutions commc lcs Règlcmcnts généraux lc stipulcnt en

toutes lettres ct dcmandcnt d'adaptcr à la clivcrsité dcs situations
réelles la mise cn oeuvrc dc ccttc flormation cxigéc par la vocati<ln.

Les Constitutions nous engagcnt à privilégicr quatrc domai-

nes

" l'oppro[ondissentent du ltottintoine spitituel de lo Cong'égo-

tion ":
« une pr'éltorllion théologiquc odaptée dans lo ltgne de ln laïcilé
consoctie ,, pour imprégncr toute la culture du confrère
coadjutcur ct montrer la signilication proltlndc de sa forma-
tion et dc son instruction:
un complémcnt de fonnotion technique et prtfessbnnelle ', en

vue dc son travail éducatif ct apostoliquc »:

un supplément de formation intellcctucllc dans lc but de

rejoindre ccs objecti[s.

C'est ce que codifîcnt les Règlcmcnts généraux : <' Les

salésiens lai'cs auront la possibilité d'acquérir une séricusc forma-
tion théologiquc, pédagogiquc et salésienne, en rapport avcc le

niveau culturcl qu'ils ont atteint. Ils s'appliqucr«rnt aussi' selon

leurs aptitudes, aux études qui lcs préparcront profcssionnellcment
en vue de lcur travait apostolique " (Règl 98).2

Père, por ton Espit,
tu suscites les vocotions et distrüues les ministèrcs,

alîn qu'ils concourent à l'édificotion
de I'unique Corys du Chist,
et tu os youlu que, dons nolre Société,

Salésiens pr'êues et Solésiens coodiuleurs

2 ct. rsDB,474-4i6

140



vh,ent en plénitude et en contplémentaité fratemelle
lo même vocolion el la même mission pour le bien des jeunes.

Que to gâce oide les uns et les outrcs
à se préparer à leurs tôches spécitîques,
et leur inspire I'ontour de l'Eglise el de son enseignemenl,
lo capocité de rétléchir et lo générosité de se donner,
pou.r devenir copobles de collobot'er ovec efficacité
à l'unique oeuvre de ton salut,
en lésus Chtist noa'e Seigneur.
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ART. 1I7 LA PROFESSION PERPETUELLE

Iæ confrère fait sa profession perpetuelle lorsqu'il a atteint la
maturité spirituelle salésienne requise lxrur un choix de cette importan'
ce.

Ia célébration de cet acte est pilecedée par un temps convenable de

pr€paration immédiate et accompagnée par l'attention fraternelle de la
communauté provinciale.

I-a profession perfftuelle a lieu orrlinairement six ans après la
première profession. Touteflois, le provincial peut, s'il le juge opPortun'
prolonger Ia durée de la profession tem;xrraire, mais pas au'delà de

neuf ans.

[,a signification de la profession perpétuelle.

o Je fois voeu pour toujouts... ", dit lc proflès. cn s'engageant
devant le Seigncur ct dcvant l'Eglisc (c[. Const 24); l'art. 23

affirme : << La profcssion rcligicuse est un signc dc la rcncontre
d'amour entrc lc Scigncur qui appcllc ct lc disciplc qui répond cn
se donnant totolemenl à Lui ct à scs frèrcs ".

Ces mots << pour touj«rurs >> et << totalement ', expriment
I'importance de la profcssion pcrpétucllc qui répond à l'initiative
de Dicu et à sa grâce. C'cst la f«lrmation initiale qui pcrmct de lcs
prononcer en vérité ct lcur conflèrc cn quclquc s<lrtc une garantie,
puisque son objcctif est précisémcnt de faire vivrc une expéricncc
qui aide à atteindre .. la maturité spiritucllc salésienne rcquise
pour un choix dc cette importancc " (c[. Glnst 117). Cctte
maturité comporte des motivations ct dcs attitudes. qui intègrent
dans une unité vitalc lcs divcrs acquis dc la formation dont
I'idcntité salésicnne possédéc ct vécuc authentiquemcnt constitue
la synthèse.

La profcssion pcrpétuclle cst ce point d'arrivée. Lcs périodes
de la flormation ont été néccssaircs au canclidat pour sc préparcr
à son incorporation définitivc dans la Société (cf. Const 107) :
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durant le noviciat. cn effct. il s'cst oricnté << vers lc don total de
soi à Dicu pour lc scrvicc clcs jcuncs, sclon I'esprit de Don
Bosco " (Const 110): ct au cours dc la périodc de la pro[ession
tcmporaire, il a complété .. s1;1 proccssus clc maturation en vuc de
la prolcssion pcrpétucllc " (Const 113).

Sans ricn cnlcvcr à Ia valcur «Ic la profcssion tcmporaire, I'aite
elle aussi avec I'intention dc sirflrir à Dicu pour toute la vie
(cf. Const 24), c'cst la prolcssion pcrpétucllc qui résume et
célèbre. môme dans sa liturgic, cc quc lcs C<lnstitutions affirment
au chap. III sur la profcssi«rn du salésicn : cllc « cst l'cxpressi«rn la
plus radicale (" pour toujours >> ct « totalcmcnt ») de notre
libcrté. Avcc la grâce dc Dicu. ellc entcnd donner au choix
fondamental dc n«ltrc haptôme lc témoignagc c«rncret de toute
notre vic. Situéc à la racinc mômc de n<ltre façon de suivre Ie
Christ, ellc dcvicnt commc Ie rcgard avcc lcqucl nous lisons
l'Evangile. et la prcmièrc référcncc de nos opti«rns et engage-
ments ,r-l

Son caractèrc puhlic garantit ct proclame avcc autorité la
signilTcation ccclésialc et communautairc «Ic la consécration
apost«llique. D'unc part. il sc créc un licn nouvcau ct défïnitif avec
la Congrégation; et d'autre part. le jcune Salésicn entre dans une
situation ccclésialc définitivc. à Ia liris spiritucllc et juridique. et il
assumc, avcc scs conlièrcs. la tâchc particulièrc que les Salésiens
déploient dans la sacramcntalité dc l'Eglisc.

L'importancc fonclamcntalc dc cc ch<lix. la signifïcation
chrétienne ct ccclésialc qu'il assumc. le rapp«lrt qu'il étahlit entre
le confrèrc et la Société, le projct dc vie auquel il s'identifîe
déterminent le dcgré de maturité spirituclle salésicnne (« état
adulte ") qu'il laut attcindre pour quc ce gcste puisse être
authe ntique.

1 Cf. t':. VIGANO. I.c tcnc rcnouvd( clc rtotrt: Règ/r: r/r: t,ic, ÀCG n. 312 (1985). p. 18; sur
la significalion de la proft'rision pcrpétuelle. voir aussi A(G n.29-5 (1980). p.20-23
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[,a préparation à cet engagement.

Tout en affirmant à plusicurs repriscs quc tout le cycle de la
formation est unc préparation à la profcssion pcrpétucllc. les

Constitutions établisscnt quc << cct actc doit ôtrc précédé par un
temps convenahle dc préparation immédiatc ,,, p«lur mcttrc le
point final au long travail dc compréhcnsion ct d'assimilation. et
permettre unc dcrnière réflcxion sur l'cxpériencc clle-môme ct
une dernière synthèsc.

Ce temps constitue institutionncllcment un dcs moments forts
du processus dc la formation. Il d«lit donc être c«lnvcnahlement
préparé, suf isamment long, passé dans lc rccucillcmcnt ct dans Ia
prièrc, accompagné par dcs gens cxpcrts dans l'art d'orienter les

personnes et le groupe. et vécu dans dcs licux qui offrcnt une
tranquillité suffîsantc pour unc vic communautairc proltlndc.

La préparation immédiate dc la profcssion pcrpétuelle et sa

célébration seront accompagnées par I'attenti«ln fraternclle de la
communauté provincialc qui accucille lc «lon dc Dicu. rcconnaît sa

fécondité et s'enrichit dc nouvcllcs énergics apostoliques.

Père,

à trovers la voix mystéieuse de l'Espit,
tu en ottires cerloins à suivre Jésus Christ, Bon Posteun
pour se consocrer ou sen'icc des jeunes les plus pottvres,

à l'exemple de Don Bosco;
veille sur ceux de nos frères
qui s'unissent ou oui délînitif du Chist
pour s'oflir à toi pour toujoun.

Répands en eux ton Espit de sainteté,
ofin qu'ils puissent occomplit'ovec ton oide
ce que tu leur os donné de prutmettre avec joie,

Fois qu'à choque moment
tls soient poussés por lo chaité poslorole
à rechercher les âmes
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et à ne sen,ir que loi seul, Seigneur.

Sois pour eux, Pèrc Soinl,
la cenilucle et le g.ride.

Fois qu'ils trouvenl en Moie une présence motetnelle,
en Don Bosco un modèle,
dons les con.[rèrcs un sr»rtien,
dons les jeunes un sli,11t.tlottl.

Por Jéstrs Chtist not,e Seigneur.

1.3 - l0
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ART. I18 NECESSITE DE LA FORMATION PERMA.
NENTE

Dans un contexte pluraliste et de rapides mutations, le caractère
évolutif de la perconne ainsi que la qualité et la fécondité de notre vie
religieuse apostolique, requièrent que nous grurcuivions notre forma-
tion au- delà des phases initiales. Nous cherchons à croître en maturité
humaine, à nous conformer plus profondément au Christ et à renouve-
ler notrc lidélité à Don Bosco, lxrur ré;xrndne aux exigences toujours
nouvelles de la condition des jeunes et des milieux glpulaires.

Par des initiatives personnelles et communautaires, nous cultivons
notre vie spirituelle salésienne, notrt aggiornamento théologique el
pastoral, notre compétence professionnelle et notre créativité a;xrstoli-
que.

Comme I'a dit son introducti<ln. c'cst la f<rrmation permancnte
qui focalise toutc la troisième partic dcs Constitutions. ks aspccts
généraux dc la formation ct tout son processus convcrgcnt vcrs
elle. La formation initiale cllc-mêmc cst vuc dans cette perspccti-
ve.

ks Constitutions n'entamcnt donc pas leur réllexion sur la
formation permanentc à l'art. 118. Elles nc veulcnt pas non plus
la préscnter comme une phasc séparéc dc la formation initiale.
Considérée au début de la périodc du renouveau conciliaire
comme un bcsoin nouvcau.la flormation permancntc cst désormais
présente dans les Constitutions commc un principe organisateur.
commc une nécessité et comme une attitudc pcrsonnelle.

ks deux articles qui termincnt la troisièmc partie (auxquels
correspondent lcs art. 98 à 102 dcs Règlcmcnts généraux) veulent
reprendre et réaflllrmcr ce principc, et faire aussi valoir la

nécessité d'une attitudc de formation pcrmanentc toute la vic
durant.
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Nécessité de la formation permanente.

D'où vicnt ccttc néccssité dc la f<lrmati«rn pcrmanente ? Lcs
Constitutions répondcnt cn cn indiquant lcs rais<lns prolbndcs
pour le Salésicn éducatcur pastcur.

l. La nolure de lo personne.
Chaquc pcrsonne cst unc vocation et une réponse. un projet

en phase dc réalisation au nivcau humain et chréticn. .. Il nous
appcllc (...). Nous répond«rns cn nous cngagcant dans une
formation appropriéc ct continuc , (Const 96). Cct appel rctcntit
au cocur dc chacun. ct chacun est unc réponsc ct unc réalisation
permanentc. .. Lc caractèrc évolutiI ct dynamiquc «lc la pcrsonna-
lité humainc imp«lse unc constantc ouvcrturc tant au plan dc la
synthèse doctrinale qu'au plan du projct dc vie ,r.l

2. Notre trrcation spécilique.
Pour être flécondc ct quali[iéc, la vic rcligicusc apostolique nc

peut stagner dans la médiocrité, la supcrl'icialité ni I'immohilisme.
l,es talcnts sont à mcttrc cn valcur ct non à cnterrcr. La plante
doit ôtre émondée pour portcr plus dc liuits. La vic doit rcstcr
ouvertc aux exigcnces clc I'Esprit. puisquc qu'cllc cst par détlnition
une << vie dans l'Esprit )) ct quc I'Esprit créc. animc ct rénovc.

" L'attcnti«rn vigilantc à l'Esprit préscnt dans lcs événcmcnts dc
I'histoire qui attcndcnt clc nous un déchilfrage ct unc réponse dc
foi ,2 nous mct en état de rcnouvcllcmcnt continu.

3. l,e « conlexle pluroliste >, dans lcqucl nous vivons. Les
transflormations nombreuscs ct rapicles produiscnt ct mettent en

conflit différents pr«rjcts humains ct sociaux, et lancent des défis
au niveau culturcl, social ct ccclésial. .. Ccs transformations mêmcs
nous poussent à un rcn()uveau continucl pour quc notrc témoi-

1 cczt, §s
2 it''
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gnage puisse être perçu ct notre servicc ap«rstoliquc cflïcacc ,r.3

<< pour répondre aux cxigenccs t«rujours nouvcllcs de la condition
des jeunes et des milieux populaircs ".

Lignes d'engagement.

L'article nous invite à nous engagcr dans trois dircctions
principales : lo nmturité humaine, la conformolion au Christ, la
frdélité à Don Bosco. Elles sont cssenticllcs à la vocation pcrson-
nelle de chaque Salésicn.

L'unité de la troisièmc partie apparaît une flois dc plus ici.
comme à I'art. 98 qui préscntait toutc l'expéricncc dc la lbrmation
comme un proccssus pcrmancnt : << Eclairé par la personnc du
Christ et par son Evangilc vécu selon l'esprit de Don Bosco. le
salésien s'engagc dans un processus de formati«ln qui dure toute
sa vie ,r. La réalité humaine pcrsonnclle. lc Christ et son Evangile,
Don Bosco et son esprit constitucnt une unité qui définit le
Salésien et lui pcrmet de vivrc son idcntité d'apôtrc des jeunes.

l,es jeunes. eux aussi. nous pousscnt à la fiormation pcrmanen-
te; ils nous obligcnt ct nous aidcnt à progrcsser : notrc fidélité,
dira I'art. 195, .. est aussi soulenuc par l'amour que nous portons
aux jeuncs auxqucls nous sommes envoyés ,r.

Aspects concrets à cultiver.

I-es orientations fondamcntalcs. d«lnt ilest facile dc remarquer
la richcsse, peuvent paraître trop vastcs. Aussi lc textc s'arrête-t-il
sur quatre points concrets. que le Salésien pour son propre
compte. ainsi que la communauté. ont à cultiver sans cesse : la vie
spirituelle salésienne, l'aggiornamento théologique ct pastoral, la
compétence professionnelle ct la créativité apostoliquc. Voyons-les
brièvcment.

3 cc2t,3to
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Lo vie spitituelle salésienne.

C'cst tout cc qui. dans notrc stylc de vie ct d'action. nous
caractérise et nous identillc dans I'Eglisc : c'cst tout ce quc les
Constitutions nous ont indiqué commc notre << carte d'identité "
et qui nous a été transmis par la traditi«ln vivanl.c dc notre Famille.
Approfondir sans ccssc la Règlc ct nous comparcr avec notre
Fondateur et lcs Salésicns qu'il a formés constitucnt dcs sectcur
de choix dc notrc fiormation pcrmancntc.

L'oggiom a menlo lhéol ogique el po storu l.

Il ne s'agit pas dc la simple révision d'un cours, .. mais aussi
(de) l'approlilndisscmcnt dcs disciplincs principalcs que les prêtres
ont déjà longucmcnt étudiécs, en particulicr dcs qucstions
doctrinales de prcmièrc importance pour la vie spirituclle et
I'activité pastorale. On doit tenir comptc en outre dcs progrès de
I'enseignement théologique et dcs nouveaux problèmes de la
pastorales. surtout si le Magistèrc vivant de I'Eglisc y a apporté
des précisions. [ faut enfin veillcr à ce quc tout ce qui a été acquis
par I'expérience dans lc domaine de la pastoralc reposc sur des
bases doctrinalcs sûrcs. ,r4

Lo compétence professionnel le.

La charité pastoralc vcut aussi 16 .. capacité » pastorale. Que
le pasteur soit capahlc :

- d'analyser et d'évaluer d'une manièrc critique, selon dcs critères
de foi et dc sciencc, unc situation donnée;
- d'étahlir des projcts et dcs programmations au service d'un
contexte socio-culturel et ecclésial déterminé:
- d'utiliser lcs moycns de communication sociale:
- d'employcr corrcctcmcnt lcs méthodcs apostoliques;

4 .lnto ca», Lellrc de la S. Congrégation du Clergé aux présirlents des Conférences
épiscopales. Rome 1969. n. -5
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- et par conséqucnt, d'utiliscr dc façon critiquc lcs résultats des
scienccs qui s'y rapportent.s

La formation pcrmancnte doit assurer la mise à jour dans ccs

domaines.

Lo créativité opostolique.

La créativité apostoliquc est un trait permancnt dc notre
esprit à cultiver personncllcmcnt ct communautairemcnt. Don
Albera affirmait : " Ils (les Salésicns) «Icvaicnt unir I'csprit d'initia-
tive personnellc à la «rumission légitimc au Supéricur- C'est
précisément cet csprit qui d«lnnc à notrc Société ccttc tournure
moderne, si on peut parlcr ainsi ct qui lui pcrmct dc faire le bien
qu'attcndent lcs néccssités de nos tcmps dans lcs différcnts
pays ".6 Et à la clôturc du CG21. lc Rcctcur majcur affirmait :

«L'inventivité pastorale, l'imagination pédagogiquc, I'csprit
d'entreprise et le couragc. la saintc ruse sont unc expression
authentique du coeur « oratoriano ,' dc Don Bosco. (...) Il est

temps désormais (...) d'assumer (l'inventivité pastorale) comme
patrimoine de chaque communauté salésicnnc et commc une
expression dc fïdélité à Don Bosco ,r.7

[.es Règlcmcnts généraux indiqucnt encorc d'autres points qui
concernent la maturité humaine, et les considèrent comme
excellcnts pour favoriser la fiormation permanente : « La flormation
permanente exigc de chaque conlrère qu'il améliore sa capacité de
communiquer et de dialogucr, qu'il développe en lui- môme une
mentalité ouverte et critiquc ct un esprit d'initiativc lui permettant
de renouveler utilement son projet dc vie. Chacun cultivera en soi

le goût de la lecturc et de l'étude des sciences nécessaires à la
mission: il maintiendra une disponihilité toujours vivc à la prière,

5 ct. r'sDB, zs
6 P.aLSERn.l,arrcsurlcsrocationsÀCSn.4.15mai 1921.p.201:ct.trlt.circolari
p. 499. Traduction française. p. 14

7 cczr, sil

150



à la méditation et à la direction spirituelle personnellc et commu-
nautaire » (Règl 99).

Seigneur Jésus Christ,
tu as recommondé à tes disciples d'être vigilonls,
et tu nous as oppelés à travailler dans u.n monde
plein de fetments el en mutotion rapide.
Rends-nous dociles à ton Esptit el donne-nous,
avec la ltdélité porfoite au chaisme
qui nous a été tronstnis par notre Fondoleur,
la copocité de nous renout,eler chaque jour
dans un effon sincèrc et peffnonent de formation
Aide-nous à nous dét elopper sur le plon humain
et à le ressentbler toujout's plus pto[ondémenl,
à l'exemple de Don Bosco,
pour det'enir cop«bles de répondre
oux nécessités et aux défis de notre temps,
et être parmi les jeunes
d'authentiques témoins de ton Amour.
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ART. II9 LA FORMATTON PERMANENTE COMME
ATTITUDE PERSONNELLE

Vivant au milieu des jeunes et en rappoÉ constant avec les milieux
populaires, le salésien s'efforce de discerner dans les événements la voix
de I'Esprit, acquérant ainsi la capacité d'apprendre à partir de la vie. Il
attribue un rôle formateur à ses activités habituelles et tire également
profit des moyens de formation qui lui sont offerts.

Dans la perirde de sa pleine activitÇ il trouve I'occasion de
renouveler le sens religieux et pastoral de sa vie, et de se rendrc à
même d'effectuer son travail avec plus de compétence.

Enfin, il se sent appelé à vivre n'im;xrrte quelle situation avec le
souci de se former, voyant en elle un moment favorable à la croissance
de sa vocation.

« Chaque salésicn assume la rcsponsabilité dc sa formation >>.

Cette assertion dc l'art. 99 vaut aussi pour la fiormation permanen-
te. Après avoir rappelé sa néccssité, montré commcnt s'y engagcr
et relevé les points à cultiver, les Constitutions vont indiqucr
comment l'assurer. Que doit faire lc Salésicn qui veut vivre et
rajeunir sa vocation, pour donner au Seigncur une réponse
toujours plus authentique et cohérente. et offrir un service effÏcace
aux jeunes ? L'art. 119 répond en parlant d'une « attitudc » de

formation permanente.
Le premier article de la troisièmc partic a présenté les deux

sujets de l'expéricnce fiormatrice : le Scigneur qui appelle et donne
sa grâce chaque jour, et le Salésien qui répond en s'engageant
dans une formation appropriée et continue (cf. Const 96). l"e
dernier article le réaffTrme : vivre cn attitudc dc formation, c'est
vivre en dialogue avec I'Esprit. écouter sa voix qui se pcrçoit, à

certaines conditions. dans les événcmcnts, «lans les activités
habituclles, dans les occasions dc toujours, dans n'importe quelle
situation. Vivre en disciples dc I'Esprit, voilà I'cngagcment. Voyons
de plus près le contenu dc cct article sur la fiormation, qui
consacre le premicr ct lc troisième paragraphe à I'attitude
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permanente de formation, et le deuxièmc au devoir de se former
durant le temps de la plcinc activité.

Attitude personnelle de formation permanente.

Vivre cn attitude dc formati<)n permancntc. c'est avant tout
discerncr dans les événcmcnts la voix dc I'Esprit, rcconnaître le
pouvoir formatcur dcs activités ordinaircs, ct tircr profit des
moyens qui sont offerts.

La docilité à I'Esprit, I'attention aux signcs des temps et aux
appels du Seigncur à travers les néccssités du momcnt et des lieux,
le sens du concret sont souvcnt préscntés dans les Constitutions
comme des caractéristiqucs de l'esprit salésicn. D'autrc part. le
.. discernement spiritucl ,, cst fondamental pour la croissance
chrétienne.

L'articlc spécifie l'objct et lc résultat dc ce disccrncment.
L'apôtre qui vit au milieu dcs jcuncs ct en rapport constant

avec lcs milieux populaires cxerce lc disccrnemcnt lorsqu'ilsait lire
avec attention lc mondc dcs jcuncs et lc milicu populaire tels
qu'ils sont pour comprcndrc ce que lc Scigncur lui dit à travers
eux.

[æ résultat de ce disccrncmcnt n'est pas une " décision
ponctuelle ,r, mais la capacité permanente o d'opprendre à pnnir de
la vie rr, d'être un disciple intelligcnt de la vie, dc parvenir à la
waie sagessc à travers l'expérienr:c.

C'est à la lumière de I'cxpéricncc de Don Bosco que le
premier alinéa prend toute sa signilîcation. Cette attitudc n'cst pas
spontanée. mais à former et à cultiver. Il ne s'agit pas d'allcr à la
recherche d'occasions extraordinaires. mais d'accorder une valeur
formatrice aux activités ordinaires, d'apprendre à partir de la vie
de chaque jour. en tirant prolît des moyens de formation qui nous
sont offerts, et ils sont nombreux (cf. Règl 101-102). Tout cela est
possible si on vit en profondcur et cn dial<lgue avcc la réalité. sans
superficialité ni précipitation, et si nous assumons vraiment la
responsabilité de notre projet sans nous laisscr dominer par
I'action.
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La condition principale pour assurer unc véritable formation
p€rmanente est donc, chcz lc Salésicn. la docilité à I'Esprit glur
s'ouvrir à tout ce quc Ia vic quotidicnne ct le salut dcs jcunes

exigcnt de lui : c'est I'esprit du " da mihi animas " qui a p«tussé

Don Bosco. Si cette attitudc fait délàut. c'cst la supcrl'icialité, la

stagnation. le racornisscment.

Durant la p€riode de la pleine activité

t.es Constitutions ont parlé longuemcnt dc I'cxpéricncc de la
formation initiale. des devoirs qu'elle comportc et des objectifs
qu'elle rejoint pas à pas. A préscnt, lc textc sc rapporte avant t«rut

à la périodc du plcin cngasement apostoliquc ct dc plcinc activité-
Les objcctil.s assignés à la formation sont dc renouvelcr le sens

de sa vocation personnclle et de se rcndrc à mômc d'cffectucr son

travail et son scrvicc avec plus dc compétcncc. Il s'agit donc dc

tout faire pour leur garder unc qualité de bon nivcau. L'affaiblisse-
ment du sens religicux et pastoral, I'obscurcisscment dc la

conscience de sa proprc identité, I'indiffércncc et la supcrficialité
étouffent la joie de la vocation et diminucnt la fécondité du don

de soi : la üe sc ferme alors au souflle dc I'Esprit et se fige dans

une attitudc opposéc à la formation pcrmancnte.
Pour notre vocation. qui cst toute dc scrvice, il importe aussi

de cultiver sa compétencc, de se qualilicr p«lur donncr à la charité
pastorale des moyens et des formulcs toujours plus appropriécs.
Chaque confrère, discnt lcs Règlcmcnts, << gardcra la disponibilité
qui caractérise notre esprit. et sera prêt à des recyclages périodi-
ques >> (Règl 100).

Toute situation est un moment favorable à la croissance de sa

vocation.

[,e dernicr paragraphe évoquc les thèmcs f«lndamentaux
présents depuis le premicr articlc du chap. VIII : Lc Salésien « se
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sent appelé à vivre n'importe quelle situation avec le souci de se

former ,r.

Le Salésien est un « appelé >>. mais il n'est pas appelé une fois
pour toutes. Il entend constammcnt cct appel et sc tient attcntif
et disponiblc pour I'accueillir et y répon<Irc. La réponse consiste
à « ttivre n'impofle quelle situation ovec le souci de se former ,, en
faisant I'expériencc dc l'csprit salésicn. ,. Nous répondons. disait
I'art. 96, en nous cngageant dans unc formation appropriée et
continue >>.

« N'imporTe quelle situotion r, : les Constitutions les rappellent
un peu toutcs. depuis les différentcs phases dc la formation initiale
jusqu'à la période de la plcine activité, les moments de difficultés.
de maladie. dc la vieillesse. Lc Salésien a offert à Dieu toute sa

vie, toute sa pcrsonne et s'est engagé à en vivre toutes les

situations selon la volonté de Dicu et le projet salésien. .. Totale-
mcnt, pour toujours, dans n'imp«rrte quelle situati«ln » sont des
formules quiexpriment la radicalité ct la totalité de notre Alliance
avec Dieu. [,e Seigneur a consacré entièrement cct cngagement ct
cette offrande.

« N'importe quelle situation » est à voir comme « un moment

fovoroble à lo croissonce de lo vocalion ,r.

<< Moment favorablc " : l'expression rappelle la formule
néo-testamentaire qui invite à rcconnaîtrc que Dicu agit au-
jourd'hui et que le présent a unc valeur dc salut : qu'il ne faut
donc pas le vivrc superficicllemcnt ni le mettre entre parenthèses.
mais en tirer prolit <( pour la croissance de sa vocation >>.

Le mot (< croissancc ». toujours uni à celui de <. vocation >> et
de .. fiormation >r, conclut donc lcs deux chapitres consacrés à la
formation pour réaffirmer la perspcctive dynamique de notre vie :

un cheminement, un projet. un engagcment pcrmanent. une
réponse toujours renouvelée .. à l'alliance particulière que le
Seigneur a scellée avec nous » (Const 195). Pour nous. la crois-
sance est un approfondissement de notrc v«rcation. du projet
auquel nous nous identifions, qui nous engage à [ond et manifeste
la volonté de Dicu sur nous.
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La formation cst donc un processus d'ouvcrturc à la voix dc
I'Esprit. de quclque manièrc quc ccllc-ci n«rus parvicnne, ct dc

disponibilité à répondrc. Cettc ouverturc ct cettc <lisponibilité sc

traduiscnt, chcz le Salésicn et dans la communauté, par I'attil.udc
de flormation pcrmancntc dont l'articlc précédcnt a lait valoir lcs

axes ct la tcncur : c'cst unc attitudc dc c«lllahorati<ln avcc Cclui
qui. ayant commcncé cn nous unc ocuvrc cxccllcntc. cn poursuivra

l'achèvement jusqu'au jour «le Jésus Christ (cl'. Ph 1, 6).

Seigneur Jésus, tu os .formé tes Apôtres
à être des disciples disponibles à l'action de I'Espit
et tu os enseigné à Don Bosco, deptis son enfance,

à reconnoître to voix ou milieu des ieunes;
donne-nous oussi des yeux limpides et un coeu,'docile
pour que nous sochions décotrvir les sigtes de ta présence

dons notre vie et chez ceux à qui tu nous os envoyés.

Fois qu'en n'imporle quel êvénemenl
et n'importe quelle silualion

nous t,oyions un mon'tenl fovoroble à lo croissonce

de noîre vocolion,
et que nous répondions ovec générosité à ton appel continuel,

de sone que « toul concoure à nolre bien "
et que notrc vie devienne une offronde comltlète
pour to gloire et pour le bien de nos [rères.

156



QUATRIEME PARTIE

LE SERVICE DE L'AUTORITE DANS NOTRE
SOCIETE

" Il est de la naturc de la vic religieuse. commc d'ailleurs de
la nature même de l'Eglise. dc comporter ce minimum de structu-
res sans lesqucllcs aucune société, mêmc surnaturelle, ne saurait
attein«Ire sa fin ni ôtre en mcsurc d'ordonner lcs mcillcurs moycns
d'y parvenir 

".1
A ces parolcs dc I'lnstruction " Renovationis causam " a fait

écho Ic CGS : " La vic rcligicusc cst dc naturc charismatique: cllc
comporte en conséqucnce unc dimcnsion spirituellc dans laquelle
réside sa vitalité. Mais cllc a besoin d'unc cxpression institution-
nelle qui la soutiennc. Du m«rmcnt quc les rcligicux sont des
hommcs et ont des huts concrcts à atteindrc enscmble. ils doivent
se constituer ct s'organiser cn société structuréc ,r.l

C'cst pourquoi nous trouvons partout dans lcs Grnstitutions
des élémcnts qui touchent dcs aspccts institutionnels dc la
Congréeation : les activités. la vic communc. la pratiquc des
conseils évangéliques ou la formati«ln.

Mais Il est normal quc ces éléments se regroupent surtout
dans cette partie qui traitc dc manière spécifïque I'organisati«ln de
notre Société, c'est-à-clire les structurcs dc gouvcrnement aux
différents niveaux. Après les trois prcmières parties, qui ont
préscnté respectivcment les traits flondamentaux de I'identité
salésiennc (1ère partie), les élémcnts c«rnstitutifs inséparables dc
cette identité (2ème partic). ct l'itinéraire de croissance dc chaquc
vocation pcrsonnclle (3ème partie). la quatrième préscntc en
quelque sortc .. le monuel du gouvememenl.,r. C'est unc partie

I Rmorationis causdtn, CRIS. 6 janvier 19O9. Intrqluction.
2 ccs zoo
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importantc parcc qu'cllc donnc àr la Société salésicnnc unc
« structurc >> et une organisati<ln qui lui pcrmcttcnt dc re'joindrc
ses finalités.

Son but principal est d'indiqucr commcnt d«livcnt s'organiscr
et fonctionner toutcs les structurcs intcrncs clc la Congrégatirln. dc
manièrc surtout qu'il soit possiblc dc réaliscr la ctlmmunion cntrc
tous lcs conlrèrcs ct cl'accomplir la mission.

Scs objcctifls concrcts sont dc fixcr lcs organcs dc dirccti«ln ct
dc consultation ainsi quc lcurs rôlcs, ct dc rcntlrc cll'cctiI lc servicc
de l'autorité. cn vuc coordonncr lcs tâchcs. lcs initiativcs ct lcs

activités de tous lcs salésicns.3

1. Unité de la qrratrième partie.

Vu la naturc du sujct traité, Ia quatrièmc partic prcnd un stylc
concis et un vocahulairc asscz juridiquc. ainsi qu'unc ccrtainc
étendue (71 articlcs).

Elle nc constituc ccpendant pas unc partic cn s«li sans licn
avec lc rcstc dcs Constituti<lns. car il n'cst p«lssiblc d'cn saisir t<lutc

la signilication qu'cn fonction tlcs autrcs partics ct cn unité avcc

cllcs. Cettc unité résultc de la structurc généralc dcs Constitutions
et éclairc la quatrièmc partie sur lc scrvice dc l'autclrité.

En cffct. l'i<lentité salésicnnc décritc dans la prcmièrc partie.
et en particulier au chapitrc sur I'cspriL salésicn qui informc ct
imprègnc toutc la vie et I'action salésicnncs. sont déterminants
pour I'organisation ct la codification des structurcs dc gouverne-
ment autant quc pour la manièrc pratiquc cl'cxcrccr lc scrvice dc

I'autorité dans notre Congrégati«rn. Et lcs six articlcs qui clôturcnt
les Constitutions cnglohcnt aussi la quatrièmc partic dans lc
« projct apostoliquc dc notrc Société » (C«lnst 192) ct lc " chcmin
qui conduit à l'Amour » (Const 196).

3 cr. cc.ç. 7oz
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En outre, la dcscription dcs trois élémcnts constituti[s de notre
vocation. proposés dans la scc«rnclc partic dcs Constitutitlns, se

rattachc explicitcment à la quatrièmc partic :

pour la mi.ssion opostolique.' la sccti«rn sur lcs c«lrcsponsahlcs
dc la mission soulignc lc manclat tlc la communauté et la

[onction d'animation du pr«rvincial ct du dircctcur dans le
discerncmcnt past«rralet dans la réalisation clu projct apostoli-
quc (c['. Const 44);
pour la vie contnturr .' ccrtains articlcs décrivcnt la place
centralc du dirccteur dans la communauté (ct Const 55), ainsi

que le licn cntrc les communautés localcs ct provinciales, et
la communion dc tous lcs confrères avcc lc Rcctcur majeur et
son Conseil (ct. Const 5tt et 59);
pour la pratique des conseils évangéliques.' la section sur le
voeu d'obéissancc soulignc lc stylc salésicn dc l'obéissance et
dc I'autorité, ainsi que la corcsponsabilité dc tous, confrères
et supéricurc. dans l'obéissancc à la v«tlonté du Scigneur (c[.

Const 65 et ({l).

A son tour. la quatrièmc partic se relic étroitement aux

précédcntcs : son introducti«rn sur les principes ct les critères
généraux (chap. X) trace les grandcs ligncs dc t«rutc I'organisa-
tion :

la conliguration dc la Société cn communautés à scs cliffércnts
niveaux avec lcurs struclurcs respcctivcs dc gouvcrnemcnt
(Const 120).

la nature du scrvice clc l'aut«lrité ct ses finalités
(Const l2l-122).
- la participation ct la corcsponsabilité dc tous lcs conlrèrcs, la

subsidiarité ct la déccntralisation (Const 123-124).

2. Contenu de la qrratrième partie.

Dans sa révision post-conciliairc, la Congrégati<ln a rcpensé à

fond lc problèmc de nos structurcs. Ellc nc s'cst pas contentéc dc

159



les adapter, mais elle a pris soin dc réfléchir cxplicitement. à la
lumièrc de la doctrine dc Vatican II, sur lc scns dc scs structures
de gouverncmcnt et sur lcs principcs généraux qui <loivcnt les

inspirer.
Ces réflcxi«rns du CGS.{ sont résumécs dans lc chapitrc X dcs

Constitutions, qui donne lcs principcs ct lcs critèrcs généraux du
service de I'autorité. Il cst entièrcmcnt nouvcau par rapport au

texte antérieur de 79($. Le CG21 ct le CG22 ont I'un et I'autrc
approuvé de I'introduirc, cn guisc dc clef dc lccturc. cn têtc dc Ia
quatrième partie.

Il serait rcgrcttahlc dc réduirc I'importancc dc cettc partic.
comme si cllc était réscrvéc à ccux qui cxcrccnt unc chargc
d'autorité dans la Congrégation. [r chapitrc X démontrc quc lc
prohlèmc des structures conccrnc la vic dc toutc la Congrégation
et de chaque confrère. et qu'il fiait aussi appcl à la c«rrcsponsahilité
de tous. Il ne sulïit pas dc préciscr les clillércntcs compétcnccs
juridiqucs: il taut surtout quc lcs conlrèrcs aicnt I'csprit clisposé à

I'obéissance commune et partagéc. ct qu'ils y participcnt ct y
contribucnt tous, chacun selon son rôlc ct scs capacités.

Dans le travail dc révision. chaquc structure dc gouvcrncmcnt
aux trois niveaux a été soumisc à un cxamcn rigourcux :

selon les principcs et lcs critèrcs généraux indiqués dans lc
chapitre d'introduction clc la partic;
et selon lcs critères généraux indiqués dans lc motu pro-prio
., Ecclesiac Sanctac , pour la révisitln dcs C«lnstitutions.s

Vu sa nature spécifiquc. ccttc partie s'cst surtout appuyée sur

deux points :

le droil, pour garantir la préscncc, la dcnsité ct Ia clarté dcs

normes : lc CG22, en particulier, a pris soin d'harmoniser lc
droit particulicr avec celui dc I'Eglisc, promulgué par lc

a cf. ccs. io6-1u)'.iztt-izz
5 Cf.,ncs n. 305 (19s2). p. 4.1-.{8 (n. t7-2ô)
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nouveau Codc de droit canoniquc. cntré en vigucur en
novcmbrc 1983:

- I'expéience : la réélahoration définitivc faitc par le CGZZ a
tenu comptc dc l'cxpéricnce clc clouzc annécs pour apprécier
si les structurcs dc gouvcrncmcnt int*xruitc.s par lô ccs
étaient praticablcs.

Après t«rut ce chcmin dc révision. y compris ra dernière
vérilTcation dc la part du Siègc Apostoliquc, nous pouvons
afllrmer : .. Lcs structures de gouverncment sc révètent cn
harmonic avcc lcs normcs dc l'Eglisc ct sont la traduction concrète
de I'csprit avec lequcl le scrvicc dc |autorité s'cxcrce dans ta
Congrégation ,,.o

3. Titre et organisation.

La révision dél'initive a intitulé la quatrième partie : ,, Le
sen,ice de l'outorité dans notrc Sociérd,. pour ccttc matièrc. il
n'était plus possiblc dc pcrs«lnnaliscr rcs titres comme «lans les
partics précédcntcs, qui sc réfièrcnt aux salésicns ct à reur Règlc
de vie. D'autre part, il tallait évitcr un titre tr.p juridiquc ct rrop
abstrait, commc dans le texte dc 1972 (où ccttc partic s''intitulait-:
« organisation dc notrc s.ciété ", ct lcs chapitrcs suivants :
« structures dc gouvcrncmcnt au nivcau monclial. pr«lvincial,
Iocal ").Lc nouveau titrc soulignc avec bonhcur que l.autorité
religicuse est un scrvicc (ct const 121), ct ir rcric micux Ia
quatrième partic aux précédcntcs.

Aussi, pour lcs chapitrcs qui conccrnent les structurcs aux
trois niveaux, lc titre dc la quar.rièmc partic sc répètc-t-il cn
ajoutant :.. dans la communauté montlialc... pr«lvinciarc... locate o.

6 Cf. CG22. Sussidi atk: Costiatzioni c Rtgtlutn<'lrti, Ronrc 12..5.198.{. p. ttl
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La quatrième partic sc divisc clclnc cn cinq chapitrcs :

Chop X hincipes et cütèrcs généruw
ort. 120-1 24 (5 articlcs)

Chap XI Le sen'ice de I'ottlotité dons la cotnmunouté mondiole
a,'t. 125-i,55 (31 articlcs)

chap xll Le sen'ice de l'oulorité dons lo contntunouté Provin-
ciale
on. 156-174 (19 articlcs)

Chop XIII Le sen'ice de I'otltoité dans lo cotn,nunouté locale

on. 175-18(t (12 articlcs)

Chop XIV Adntinistro tion des bien s temporel s

o,'t. 187-190 (4 articlcs)

7 Ct. Etérnn u cssotricls dc l'otsciprcmqtt dc l'Lgtisc sur lo vic rcligicusc, CRIS. 31.5.83. n

49

L'ordre aclopté pour la succcssion dcs trois nivcaux est celui

des Constitution.s précédentcs : d'abord les structurcs mondialcs.

puis lcs structurcs provinciales ct cnflin lcs structurcs locales. Il cst

vrai que dans la vie concrète ct la réalisation immédiatc dc la
mission, ce sont les communautés localcs qui apparaisscnt d'abord.

mais cltes mettcnt toujours en ocuvre un mêmc charisme, dont les

structurcs supéricurei doivcnt assurcr I'unité. L'ordre adopté

signifie donc que c'est le même charismc salésicn univcrscl qui cst

àf'oerrre dani lcs ditférentcs prgvinces; et quc «Ians une provincc.

c'est encore lc charisme salésien. déjà particularisé. qui est à

I'oeuvre en chaque communauté localc. Il laut cncorc stluligner

quc. dans lcs Instituts religieux. lc gouvcrnemcnt religicux est cn

iapport intrinsèque a,rrc" l" m.n«lc dc la t«li ct lcur réponsc à

I'appel de Dieu. kurs structures rcflètcnt la naturc mômc dc

t'eglisc, dont tc Christ est lc Chcf-7
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Pour chaquc nivcau. (chap XI-XIII). on part du côté pcrson-
ncl dc I'autorité pour arrivcr à son aspect c«rllégial. C'est la
disposition qu'avaicnt égalcmcnt ad«rptéc lcs Constitutions
précétlcntes. Sa justilîcation fonclamcntalc sc tr«luvc dans l'obéis-
sancc rcligicusc. La vic rcligicusc rcquicrt unc firrrme «Ic gouvcrnc-
mcnt ct d'aut«rrité qui cxprimc la valcur du vocu dtrbéissancc : le
rcligicux sc s«rumct à une autorité qui n'émanc pas clcs mcmbres
eux-mômcs. mais dc Dicu par I'intcrmécliairc dc I'Eglisc, qui la
confèrc au supéricur rcligicux. Ccttc autorité cst dorrc personnelle
et ne sc partagc pas. mômc si cllc ne s'cxcrce pas «lans l'isolcment.
vu quc le supéricur cst assisté par un C«lnscilct qu'cxiste I'autorité
suprêmc du Chapitrc général quan«l il cst réuni en assemblée.8

Ccttc organisation cst ccllc du C«ldc clc dr«rit canonique. qui
traitc d'abord «lcs supéricurs et clc lcurs C«rnscils. ct ensuite dcs
Chapitrcs.

NB. Dnzs cetle quottième poflie, seuls les oflicles du chopitre
d'introduction et ceux du chopite Xl, qui concetnent les dif[érentes
outotités ou nil,eou nnndial (le Sout,erain kmtife,le Recleurnujeur
el les membrcs du Conseil générol), ont des comnænlaires porticu-
liers. Pour le outrcs, des commenloires d'ensemble por poragrophes
ou sections su[!ùonl.

8 Cf. CRIS. doc. cit. n.49-50: cf. aussi C/(', can.617-618
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CHAPITRE X

PRINCIPES ET CRITERES GENERAUX

" Si quelqu'Ltn veut être g'ond pomti votts, qu'il soil totre
sen'ileur. Et si quelqu'un veut êu'c le premier pomti volts, qu'il soit
l'esclove de lous. Car le Fils de l'l'tontme est venu non ptrur ê|rc
sen,i, ntois pour sen,ir el donner so t,ie en ronçot1 pour lo multitu-
de » (Mc 10, 43-45).

La teneur générale de ce chapitre mérite bien ce texte
évangélique classique, synthèse par excellence du sens
chrétien de I'autorité. Sa meilleure exégèse, c'est la vie même
de Jésus, sa façon de vivre ls « pouvoil " (exousia) qui lui est
reconnu (Mc 1 ,22; M1.28, 18) dans un admirable équilibre de
courage pour proclamer la vérité (Mc 12,14) el de respect
encourageant pour le petit et le faible (Mt 9, 12 s; 12, 2Ol.

A un tournant décisif de sa vie, quand la fin douloureuse
qu'il prévoit se fait toute proche (Mc 10,32-34), Jésus révèle le

sens de sa vie comme un service, par un trait autobiographi-
que, une confession d'autant plus impressionnante qu'elle est
plus difficile à comprendre pour les gens du commun, mais en
parfaite harmonie avec toute sa vie.

Ce passage d'Evangile a comme toile de fond historique la
question hardie des fils de Zébédée (Mc 10, 35-45), mais il

laisse entrevoir aussi le problème apparu dans la communauté
chrétienne sur le rôle et I'exercice des chefs de la communauté.
Jésus fonde avant tout sa doctrine sur l'événement de la Croix
(" la coupe, le baptêms ", 10, 38), à la lumière duquel il atfirme :
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" Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi " (10, 43). C'est dire
que, pour les disciples, il doit être bien clair qu'ils n'ont pas à
se conformer à la manière de commander des . chefs des
nations ", mêmê au prix d'une rupture. En termes positifs, il n'y
a que le service, et donc les serviteurs, qui donnent une
qualification chrétienne et une consistance à I'autorité dans la
communauté, en unissant I'amour concret et la bien pauvre
apparence du prestige (1O,43-44). Pour ôter toute équivoque,
c'est le Christ Serviteur qui sert de modèle et de critère
suprême (10, 45). ll possède vraiment le pouvoir de Dieu, en
tant que Fils de I'homme (Dn 7, 13 ss.), mais comme le
Serviteur en lsa'rê (ls 53), il I'exerce envers les hommes dans la
fidélité radicale et en pleine responsabilité. ll sert I'homme en le
rachetant, mais il I'aime en le libérant selon Dieu, et en accep-
tant pour cela de mettre en jeu sa propre vie. L'autorité est
donc un service si elle s'inspire du service d'autorité de Jésus
Christ.

***

En présentant I'cnscmblc dc la quatrième partic. nous avons
déjà dit quc cc chapitrc cn c«lnstituc une inilotluction et une clef
de lectu,e.

Il a pour but dc I'ixcr I'esprit et lcs principcs dc I'autorité ct
de son excrcice à tous lcs nivcaux. Il trouve une application
concrète dans lcs trois chapitrcs qui suivent, ainsi quc dans les
chapitres correspondants des Règlcmcnts généraux.

Cc chapitre a puisé une bonnc partic dc sa doctrinc dans les
documents dc Vatican II, qui a réfléchi cn profondeur sur la
naturc dc l'autorité <lans l'Eglisc: mais aussi dans notre tradition
salésicnne. qui nous a transmis la manièrc proprc à Don Bosco
d'cxerccr I'autorité : un vrai pèrc ct un vrai scrvitcur dc ses frèrcs.
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Les cinq articlcs «lu chapitrc s'organiscnt c«lmmc suit

Les tituloircs de l'autorité dons lo Cong'égolktn selon so nalure
uiportite : ofl. 120
Notu,e et tînolité de I'autotité :
o,7. 121 .' autorité c()mmc scrvicc

[inalité dc l'autorité
nécessité de la qualilïcati«ln saccrdotale

ot'r. 122.' autorité cn communi«ln
garantc d'unité

Critères de l'exercice de l'outorité :
an. 123; participation ct corcsponsahilité
art. 124 .' subsicliarité ct déccntralisation
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ART. 120 STRUCTURES FONDAMENTALES DE NO.
TRE SOCIETE

Notre Société s'articule en communautés provinciales, et celles'cl'

à leur tour, en communautés locales.
Iæ gouvernement au niveau mondial a§sune I'unité de vie et d'action

dans Ia divemité des milieux et des situations.
Iæ gouvernement central, provincia! et tocal est exercé, avec pouvoir

ordinaire, pâr un supérieur assisté de son Conseil.
L'autorité suprême sur toute Ia Congrégation appartient au

Chapitre général. Des pouvoirs déterminés sont reconnus aux Chapitres
provinciaux dans les limites de Ia province.

[,a communauté salésienne à ses trcis niveaux.

L'ar|.120 préscntc un brcf aperçu des structures fondamenta-

les et des organcs respecti[s de l'autorité dans la Congrégation.

Il part de notrc Société dans s«ln cnsemhle. Lc premier article
des Constitutions rappelait sa ftlndation par D<ln Bosco, ct la
première partic détÏnissait sa vocation et sa placc dans l'Eglise- La

Société salésienne cst une communauté mondiale (cf- art. 59).

présente dans dcs contcxtes sociaux. politiques et culturels divers.

I-es diverses présences se préscntent sous la formc de provin-
ces ou communautés provinciales. Le texte français traduit par

.. s'articule , l'cxpression italicnnc .. si configura >> qui avait été

choisi pour exprimcr l'icléc que chaque provincc cst comme une

incarnation dc la Congrégation dans la globalité ftrndamcntalc de

sa vie et de sa mission sur un territoire détcrminé (cf. Const 157).

La province. à son tour. << s'articule >> en communautés locales.

« parties vivantcs dc la communauté provinciale " (c[. Const 58).

un pcu commc dcs mcmhres du corps vivant que constituc la

province.
De cette manièrc. lcs trois nivcaux dc structurc dc la Congré-

gation apparaisscnt claircmcnt : lcs trois communautés sont

présentées, ainsi quc lcur corrélation qui scra précisée plus en

détail dans les chapitrcs suivants.
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L'article souligne en particulier la signifïcation du gouvcrne-
ment central : il assurc l'unité de vie ct d'action dans la Congréga-
tion. C'est in«lispensablc vu ses dimcnsions mondialcs, lc pluralismc
légitimc et lcs diflércnces enrichissantcs cntre lcs communautés
provinciales éparscs sur les cinq contincnts.

lrs articles suivants (122 et 124) dévcloppcront encore lc
thème de l'unité dans la diversité. C'est pour « souligncr avec une
certaine insistance. la valeur fondamcntalc de I'unité, à propos de
laquellc il nc scrait pas faux dc dirc quc lcs structurcs mondiales
sont lcs "slructures de l'unilé", .. d'unc unité ministériclle qui doit
nous réunir tous organiqucmcnt dans unc mêmc vocation ,.1

L'arrtorité du Supérieur.

A chaque niveau. central. provincial ct local, est préposé un
supérieur. Il gouvernc sa communauté avcc un pouvoir ordinairc.
Comme l'a déjà mentionné I'introduction dc la quatrièmc partie,
son autorité est exclusivc et pcrsonnellc.2 comme toute autorité
dans I'Eglise. Un gouvernement de nature collégialc-l est d«rnc
implicitemcnt cxclu. Dans la vie religicuse. cn efl'ct, I'autorité se
rattache au mystèrc de l'obéissance. ct ccllc-ci s'accomplit à travers
la médiation d'un lrèrc dans lc cadre des Constitutions.

D'autre part cependant, le supéricur n'excrce pas son pouvoir
d'une fiaçon absolue et autocratique. Il est assisté. dit la Règle.
d'un Conseil, et est tenu de faire appcl à lui dans l'exercice de sa

fonction.a L'autorité pcrsonnellc du supéricur est ainsi éclairéc et
renforcée par son Conseil, et dans certains cas précis de particu-
lière importancc. indiqués par Ic droit propre. également condi-
tionnée par son vote délibératif ou consultatif.

a
c[. cGS,720

Cî. ClC, can. 618
3 Un dé.r"1 de la Congrégation 1x)ur le's Religieux et les tnstituls séculiers. dalé du 2
fé'tner 1972, donnait une régrnse négativc à la question qui demantlait si l'autorité dans

la üe religieuse pouvait sc comprenrJre rle manière collégiale (c1. AAS 69 (1912), p. 393).
a ct. ctc, can.627
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Cette présentation du gouvernement religicux - d'une part
I'autorité personnellc du supéricur et d'autre part la participation
active de son Conseil - voulue par Vatican II et sanctionnéc par
le Code de droit canoniquc, cst affirméc cxplicitcmcnt à tous les
niveaux de gouvcrncmcnt dc notrc Congrégation.

Organismes collégiaux.

S'il est vrai que I'autorité du supéricur cst personnelle.
continue et eflfective, et qu'ellc cst assuréc de façon pcrmancnte
par les dispositions du droit proprc (duréc du mandat. suppléancc
du vicaire. succcssi«rn). il faut encore souligncr quc la Congréga-
tion possèdc aussi dcs organismes dont l'autorité s'cxcrce sous une
autre forme. en des circonstanccs ct dcs moments bien précis. Il
s'agit de I'autorité collégialc des Chapitrcs, quand ils sont réunis
en session.

Læ Chapitre est esscntiellement un organisme .. ad hoc ,r,

convoqué pour des tâches précises étahlics par lcs Constitutions:
il est composé de membres " de droit >> et de délégués, reprôsen-
tant les communautés provinciales ou locales. élus pour un
Chapitre déterminé; son autorité est limitée à la durée dc la
session.

Le Chapitrc général a une autorité suprêmc sur toutc la
Congrégation. car il lui revient d'élire lc Recteur majcur ct le
Conseil général. et d'établir des lois pour I'ensemblc de la Société
(ct Const 147).

Dans le cadre de la province. le Chapitre provincial possède
des pouvoirs détcrminés. cn particulicr pour l'application des lois
univcrselles à sa proprc circonscription (c[. Const 170: Règl 167).

Pour un commentaire plus détaillé à propos dc ccs organismes
collégiaux. voir les différcnts articles.
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Père Soint, ponni les dons de l' Esprit,
tu os donné ovec so1esse à l'Eglise
le soutien de l'outoité loite de sen,ice:
regorde ovec omour notre Société
et mets à sa tête des hontmes écloirés,

remplis de l'esptit de pièrc,
copobles de discemement el iches dc bonté,

qui nous guident en loule strcté
sur le chemin de to volonlé.
Por le Chist notre Seigneur.

170



ART. I2I NATURE DU SERVICE DE L'AUTORITE

L'autorité dans la Congrégation srexerce au nom et à I'imltation du
Christ, comme un serrice rendu À des frères dans l'esprit de l)on Bosco,
pour la recherche et I'accomplissement de la volonté du Père.

Ce service est destiné à promouvoir la charité, à coordonner le
travail de tous, à animer, orienter, décider, rectifier pour que se réalise
notre mission.

Selon notre tradition, les communautés ont pour guide un confrère
prêtre qui, par la grôce du ministère presbytéral et l'ex;#rience
pastorale, soutient et oriente I'esprit et I'action de ses frères.

Conformément au droiÇl il est tenu d'émettre ta profession de foi.

1 Cr.cK-, can. 833. 8

Cet article se rattachc aux partics précédcntcs des Constitu-
tions : il rcprend, en effet, ct complètc I'art. 55 sur le directeur
dans la communauté, qui .. rcpréscntc le Christ qui unit les siens
dans lc service du Père », ainsi quc l'art. 65 sur lc style salésien de
I'obéissance ct de I'autorité. I'une ct I'autre excrcéc <. dans un
esprit de famille et de charité qui imprègnc lcs rclations d'une
estime et d'unc con[iancc réciproqucs ».

L'autorité comme senvice.

Notre texte clonne à I'autorité salésicnne une définition très
dense : à tous les niveaux. elle « s'cxerce 0u nom et à l'imitotion
du Christ, comme un sen,ice rendu à des frères (...) pour la rechcr-
che et I'accomplissemcnt dc la volonté du Pèrc ».

Dans lc contcxtc dc la vie rcligicusc apostolique. le conccpt
d'autorité n'évoquc pas un pouvoir qui distinguc dcs .. supérieurs ,,

et des " inférieurs », ct qui mct ces dernicrs plus ou moins au

service des prcmiers, commc il pcut arrivcr au simplc plan humain.
Le modèlc par exccllcnce du supéricur rcligieux est le

Seigneur Jésus. La vcillc dc sa Passion, il a lavé lcs picds dc ses
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disciples, pour leur faire comprcndrc que si quclqu'un cst appelé
à servir les autrcs, c'cst bien celui à qui a été conlléc I'autorité :

le " Seigneur ct Maît1ç » Qui appcllc à lc suivrc dcvicnt un
scrvitcur (ct Jn 13, 1-17). Et après la dcmanclc dcs fils dc
Zébédé.e, il cnscignc à scs Apôtrcs : << Vous lc savcz : ccux que
I'on rcgarde comme chefs dcs nations pai'cnncs c<lmmandent cn
maîtres; les grands lont sentir leur p«luvoir. Parmi v«lus, il nc doit
pas en être ainsi. Celui quivcut dcvenir grand scra votrc scrviteur.
Celui qui veut être lc premicr scra l'esclavc dc tous ,,.r

Avec unc insistancc significativc. lc Concilc Vatican II a repris
ce thème pour l'appliqucr. cntrc autrcs. aux supéricurs rcligicux.
Leur autorité cst réelle. mais n'existc qu'cn vuc d'un .. ministère "
ou ,. diaconie ,, c'cst-à-dire d'un scrvice, ct d'un scrvice fratcrncl.
« Quant aux Supéricurs, (...) dociles à la volonté de Dicu dans
l'accomplissement de leur charge, ils excrceront I'autorité dans un
esprit de scrvice pour lcurs frèrcs, dc manière à cxprimcr I'amour
que le Seigneur a pour eux ,r.2 Ce texte inspirc égalcmcnt sans

conteste le Codc de droit can«rnique, qui affirme : .. I-es Supé-
rieurs exerccront dans un esprit dc service lc pouvoir qu'ils ont
reçu de Dicu par Ie ministèrc dc l'Eglisc. Quc, par conséquent.
dociles à la volonté dc Dicu dans I'cxcrcicc dc lcur charce, ils
gouvernent leurs sujets comme dcs enfants de Dieu... ,.3

Nos Constitutions adoptcnt cctte doctrinc évangélique et
ecclésiale. Cet cnscigncment a dc plus unc valcur particulièrc pour
nous, parce qu'il correspond à la lecturc dc I'Evangilc que nous
faisons ., dans I'esprit de Don Bosco » : parmi lcs traits du Sauvcur
auxqucls nous sommes plus scnsibles, I'art. l1 signalc « son
attitude de Bon Pasteur qui conquiert par la douceur ct le don de
soi, son désir de rassemblcr ses disciples dans I'unité de la
communion fraternelle ,r. Ccs traits doivcnt définir tout particuliè-
rement le supérieur salésien : son autorité cst « pastoralc ,r, cllc
procède tout entière de la charité pastoralc qui a son modèle ct
sa source dans lc coeur mômc du Christ, Serviteur du Père et Bon

Voir le commcnlairc de la citation hihlique en exergue de ce chapitrc X.

PC, 14

C/C can. 618

I

2

3
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Pasteur dc scs frèrcs. jusqu'au don total dc lui-mômc. Dans cc scns
fiondamcntal, I'autorité du Supéricur cst un service de disponibilité
à scs frèrcs et unc obéissancc désintércsséc à la volontôdu père.

Iæs fïnalités de I'autorité salésienne.

Le second paragraphc complètc et spécilïe lc premier : il
décrit les finalités du scrvice dc I'autorité. sans avoir I'intention
d'être exhaustif, il mcntionne lcs deux principales, en rappclant des
idées exprimées aussi aillcurs dans lcs Constitutions.a

- La prcmièrc tâchc de I'autorité conccrnc la communion
frotemelle: cllc tcnd à .. promouvoir la charité » parmi les flrères
de la communauté locale. de la provincc. dc la Congrégation, et à
.. coordonner lc travail de tous ", c'est-à-dire à assurer I'unité des
coeurs et dcs cfforts dans Ia vie communautairc et dans la
collahoration au projct commun (cf. Const 55). Au sein de la
communauté, lc supéricur cst signc ct instrumcnt dc la communion
de tous les frèrcs dans la rcchcrchc ct la réalisation <le la volonté
du Père (c[. Const 66) : son rôle est dc promouvoir l'csprit de
famille (cf. Const 55 et 65).

-' La seconde tâchc regardc la mission salésienne: I'autorité
doit maintcnir I'entité pastorale spécilïquc ct animcr en pr«rposant
des ohjectils et en oricntant lc chcmincmcnt: dans le concrct, il lui
revicnt de prcndre la décision. lorsqu'il faut choisir une solution.
ou de redrcsser une situation qui comporte des risqucs de
déviation. (c[. Const 44 et $).

[,a qualification sacerdotale.

Cet articlc décrit lc scrvicc dc l'autorité en général ct se
réfèrc précisémcnt à la charité pastoralc ct à la mission commune.

4 Cf. Introduction r,c Ia qualric\me partic. p. 1.57 ss
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l-e. CG22 a donc estimé que c'était ici qu'il fallait affÏrmcr
explicitement la qualil'ication saccrdotalc «Iu supéricur salésicn. [-c
texte de 1972 l'avait fait dans la partic c«rnsacrée à la mission

apostolique.s
C'est un aspect dc la " formc '> 

dc n«rtrc Société dont parlait
I'art. 4. I est conlbrmc à la tradition salésicnnc, qui remonte à

notre Fondateur Don Btlsco ct s'cst maintcnuc sans intcrrupti«rn
jusqu'à nos jours. Dc plus, cllc a été cxplicitemcnt confirméc par

les trois derniers Chapitres généraux. qui «rnt accompli la révision

postconciliaire de nos Constitutions. N«rus lisons dans lcs Actes du

CGZI: .. il est clair qu'il nc s'agit pas d'unc questi«rn uniqucment
juridique, ni sociologiquc, ni d'unc qucstion qui relève. d'unc
manière généralc, dc la vic rcligicusc dans I'Eglisc- Il s'agit d'une
réalité ecclésiale religicusc spéci lÏquc, c'est-à-dirc "salésiennc". Ellc
concerne, de fait. un modc déterminé dc vie de la communauté
satésienne, inauguré ct structuré par Don Bosco, vécu clans l'Eglise
et approuvé par ellc, dans le hut dc rcmplir une missi«rn quc
I'Esprlt Saint confia à notre Fondateur ct Pèrc ".6 Il s'agit " dc

quelque chose qui touche aux racines dc I'csprit et de la vie
satésicnne. tant à l'intéricur de la communauté quc par rapport à

la méthode pastorale propre à notre mission ,,.7

C'est un fait que la communauté salésicnne s'est construitc
autour cle Don Bosco, prcmier " «lirccteur " dc l'Oratoirc, qui a

donné au profîl du supéricur t«rute I'cmpreinte dc la paternité.
découlant de son ministère de prêtre. Mômc après que le Siège

Apostolique eut interdit au supérieur d'une communauté rcligieuse

d'être le confesscur habituel dc ses confirèrcs' lcs succcsscurs de

Don Bosco ne se lassèrent pas dc montrcr dans lc dirccteur
salésien le vrai << pasteur » et Ic .. directeur spiritucl " dcs salésiens

et des jeunes, selon la (< mens ,> de notrc Fondateur-''

5 Cl. Consirutions 197). art. 35

6 cc2t, lsg
7 cczt,2w
I Ilestutilederappelerquelquqsintervenlionssignificativex;rlesOhapitresgénérauxetdes
Recteurs majeurs à propos rlu profil aulhenliquc du direcleur salésien.
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Un ér,énement qui. au dire rlu Père Ccria. " marquâ un tournanl dans l'histoire de

la Société ,, (cl.Annali dclla Sæiaà sal<'siottu lll. p. 170- 194). ful le décrel du Sainl-Of[ice

du 24 avril lq)1. Celui-ci statua que le supéricur religieux ne soit pas le confesseur hahiluel

des confrères. Nous savons combicn ce dcrcrel a pré«rccupé don Rua et les salésicns parce

qu'une des caractérisliques originales du dirccleur de nos maisons scmhlait disparallre. A

la lumière de celte préoccupatkrn. il nous faut lire la pri'cision que Ie Chapitre général X

de 1904 a donnée dans le Règlemenf à proF)s du direcleur : " Le loe chapitre général a

voulu rendre les directeurs effectivement rc.spnnsalrles du progrès religieux des confrères.

en les conslituant leurs véritables directeurs spirituels. bien qu'ils n'en soient pas les

confesseurs. Dans ce trut, il recommande aux direclcurs que les âmes soient leur première

pensée: les oeuvres spirituelles. le perfectionnement moral et le progrà religieur. leur

principal souci. afin que "formetur in omni[.us Christus" (le Christ soit formé en tous). el

qu'ils n'aient pas seulement une scriété d'employcs et d'institulcurs. " (Règl. 1906. art.

if-S;. O. son côté. rlans différentes lcltres écritc's aux provinciaux ct aux dirccleurs. don

Rua insisla sur lâ fonclion de formaleun qui appârticnl aux dirccleurs. I)ans une

impgrtanle leltrc aux provinciaux el au\ directcurs d'Amérique, il écrivit que lc directeur

esi" guirJe. maîlrc dans la vertu et dans la perfection " des confrèrcs. surlout rJcs jeunes

(cf. D. RUA. Lctt circolari, p. 134-13-5.

I-e Père Allrcra a également fait dans ses lcltrc's divcrses inlervenlions sur le

rlirecteur. (cf. D. AI-BER A. I-cu. circolan). Très significalive e'sl celle qu'il a faite à la

clôlureduchapitregénéral Xl'ensaquatilédcnouveauRecteurmajeur:« Il estclrsentiel

pour la vie de notre Société que se conserve l'csprit des direcleurs sclon l'idéal de Don

h.rrao, *on" quoi nous changcrons nolrc façon rJ'éduquer el nous ne serons plus salésiens.

Nous dc-vons loul [airc pour conservcr l'€*prit de patcrnité (...). C'est sufloul dans lc"s

redditions de comple que nous pourTons connallrc nos sujels el les dirigcr (...). Âinsi le

directettr gardera liaurc'trle dont le voulait enlouré l)on llcnco " (cf. CI:RIA. Annali dclla

Socictà Salcsiana IV. 8-9). C'esl aussi au Pc\rc Allrera qu'on doil le Manttcl du tlircctar, qui

s'ornTe par cel averlissc'ment adressé au directcur : " Ce livrc conlient lcs normes rclon

lesquelles lu dois te comporler lxrur travaillcr avec efficacilc< el conserver l'esPril de Don

Bosco dans Ia maison qui I'esl confiée ".
Il est txrn de rappeler. en parliculicr. l'appel chalcureux du Père Rinaldi pour que les

provinciârl\ gardent jiiousemenl lc sens de la paternil('spiritucllc h('ritée de [)()n lnsco :

ir4es tres chèn provinciau\ et directetlr§. je vous mnjure. dans la charité de N.S' Jésus

Christ. de faire reviwe en vous el autour de vous c€lle lradilion de la patcrnilé spiriluelle

qui est malheureusemenl en train de se perdre au délrimcnt de l'âme desjeunes et de notre

physionomie sal(sienne (...). soyez vraiment rjcs $rc's de l'âme de vrs jeunes. Ne renoncez

p", à rotr. paternité spirituelle. mais exercez-la (...). hisscz à d'aulres les confessions des

i.rro et d-es religieuses. el soyez vraiment. vous. lc's confc'sseurs dcx jeunes de l'oraroire

et des exlernes " (,4CS n. -56. avril 1931. p. 939-943. Repris par le Pe\re Viganô dans ACS

n. 332, janüer-mars 19fl). P. 57).
[-es leltres circulaires des autres succcsseurs de Don l]<nco comSrrtenl égalemcnt dcs

références à la physionomie du directeur. I)u magistère récÊnt antérieur au cGS. il faut

surfout râppelei fé CC XIX. qui trailc du dire-ctcur au chapitre X du l)cr. I (structures).

au Doc. VII consacré toul entier à la rJireclion spirituellc des confrc\res. el au Doc' XIX
sur la formalion rles jcunes. Ce que nous lrowons rlans le Doc' I est significatif : il rappelle

la « lrâdilion ininlerrompue " qui tail du directeur « sâns aucun doute le cenlre
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selon la fermc conviction dcs chapitrcs généraux, ra qualifTca-
tion saccrdotalc du supéricur cst un élémcnt csscnticl àc notrc
charisme salésicn. Dans son cliscours clu z4janvicr r978 au cczl,
le Rectcur majcur. Ic Pèrc viganil. tl«lnnait lcs trois m«ltil'.s suivants
pour éclairer lc choix du Chapitrc :

a) la volonté cxplicite ct vérillahlc de notrc Fondatcur:
b) l'approhati.n ct lcs précisions apportécs par la Hiérarchie:
c) la concordancc cntrc I'élémcnt cn qucstion ct ra méthodologic

du système prévcntif dans la réalisation dc notrc mission.q

[,e supérieur salésien n'cst pas d'abord un aclministrateur, ni
un organisateur. un gcstionnaire dircuvrc. un constructcur...; il est
avant tout Ie guidc d'unc communauté à qui cst confîée une
mission past«rralc déterminéc: il cst. en quclque sortc. l'éducatcur
spirituel dc l'équipc des éducatcurs. lc pastcur d'unc équipc de
pasteurs, l'animatcur de leur csprit. cclui qui oricnte |action
<< missionnairc " dç scs conflrèrcs. prôtrcs ct lai'cs. sous tous scs
points de vue.

Cela explique quc ce servicc doit ctre assumé par un confrèrc
prêtre. et pourquoi Don Bosco l'a voulu ainsi. Lc sacrement «le
I'ordre lui en confèrc la capacité ltrndamcntalc, ct |cxpéricnce
pastorale lui en donnc la capacité prar.iquc. son m«xlèle est Don
Bosco lui-même, prêtre-éducateur. supéricur ct pastcur. dircctcur
spiritucl de la communauté du Valdocco. dc sesconfrèrcs.lo

d'unification er d'animation de roure (Euvre satésicnne " (n. 50). puis il ajoute : o l'exigence
d'une unité organique. et du côlé du dircctcur surt()ut dans lc sens d'une paternilé
spiriluelle el éducative vivanle, dynamiquc. (...) semtrle dwoir cqtrc trt\ spt<cialemtnl
soulignée aujourd'hui " (n. .52).
e cf. cc2t, 2zo
l0 Su.cellrème.voirlalctlrecirculairedullecteurmajcur. IePc\reViganà:1.'attitnatittn
du dirccte.ur salésictl in ACS n. 30ô. crtohre{r(cemhrc 19g2.
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O Chtist, Bon Pasteur,
donne lo plénitutle de lo grâce
oux supéieurs de nos contmunoulés,
pour les rendrc copobles
de ptomout,oir en elles l'unité des coeurs,
et la pleine concorde des inlenlions et des aclions.
Fais qu'en toute chose, cornnle Don Bosco,
ils se montrent des posleurc pleins de zèle,
el que leur anintalion, leur oienlolion,
leurs décisions cl leurs oveflissemenls
nous oidenl à occomplir notre mission de salut
ovec tottjours plus de coeur et de joie.

T.3 - 12
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ART. 122 UNITE DANS LE GOUVERNEMENT DE LA
SOCIETE

ks supérieurs, à tous les niveaux de gouvernement, participent
d'une même et unique autorité et I'exercent en communion avec le
Recteur majeur, dans I'intérêt de toute la Société. Aussi, tout en
travaillant arr bien de leurs communautés, gardent-ils le souci de I'unite,
de I'accroissement et du progrès de Ia Congrégation tout entière.

Dans les Constitutions de 1972, cet article sc trouvait dans la
section qui traitait du Recteur majcur. La révision définitive l'a
maintenu. mais l'a transfléré dans ce chapitrc d'introduction sur les
principes ct lcs critères généraux. pour souligner I'importance de
l'unité de la Congrégation répartic dans lc mondc entier.

Au chapitre qui traite de la communauté fraternellc et
apostolique, I'art. 59 ouvrait déjà à chaque confrèrc la dimension
mondiale de la Société à laqucllc la profcssion religieusc l'incor-
pore dans la communion avcc le Rccteur majcur et son Conscil
(cf. aussi l'art. 24 sur la formule de la profcssion).

Cela vaut sutout pour ceux qui exerccnt une charge de
supérieur au niveau provincial ou local. Ils doivcnt être les garants
de la convergence de tous les confrères dans l'unité du charisme
et de la vocation dc la Congrégation. Ils ont donc à exercer leur
fonction en rclation étroite avec lc Rcctcur majeur, qui en est le
centrc d'unité. .. Aux divers nivcaux, écrit le CGS, lc centre qui
garantit I'unité est, dans la penséc de Don Bosco. le supérieur
respectif. Pour la Congrégation, vue dans sa totalité, le "ccntre de
l'unité" par exccllence est le rcctcur majeur avcc le conseil
supérieur ,.r La Société dans sa totalité est l'héritière et le
prolongement de I'esprit et de la mission, du charisme de Don
Bosco (cf. Const 1) et son successcur en est lc père qui anime la
lidélité constante de tous lcs conflrèrcs au charismc salésien.

I ccs, lzo
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Rappelons les paroles de Don Bosco, déjà citécs ailleurs : .. Que
tous donnent la main au Recteur majeur. qu'ils le soutiennent et
I'aident de toutes les façons. et que tous fassent un cenlre unique
autour de lui ,r.2

Cet articles souligne dcux points fontlamentaux.

La participation (l'article suivant la développera sous un
autre point de vuc). o Les Supéieurs, à tous les niveaux de
gout)ememenl, poflicipenl d'une même el unique outorité ", Elle
« ne dérive par immédiatemcnt d'une volonté éventuelle dc
désignation de la part de la base, mais clle a son origine dans I'acte
d'érection canonique de la Société. Dans toute la Congrégation,
il n'existe donc qu'un noyau ct qu'un ccntre d'autorité. Et cette
autorité reçue de I'Eglisc passe à travers la volonté élective du
Chapitre général pour se concentrer. selon les constitutions, dans
le ministère du rccteur majeur ,,.3 C'est notre Fondateur lui-même
qui rappelle : .. Ce qui cst vrai du Recteur majeur par rapport à

toute la Société doit être wai du Directeur pour chaque maison.
Il ne doit fairc qu'un avec le Rectcur majcur, et tous les membres
de sa maison ne faire qu'un avcc lui ,r.4 C'est indiquer clairement
la communion profonde qui doit relicr cntre eux et avec le
Recteur majeur tous ccux qui exercent le servicc de I'autorité.

« La préoccupation et I'intérêt que tous les supérieurs
doivent porter au bien, à I'unité et à la croissance de toute la
Congrégation, au- delà des intérôts immédiats de leur circonscrip-
tion ou de leur communauté 'r.s C'est une conséquence du
principe précédent.

Ce rappel n'entend pas affaiblir I'autorité propre et ordinaire
des supérieurs aux différenls niveaux. ni leur devoir de .. travailler
au bien de leurs communautés >>, ce qui serait contraire à la

2 Mn xl,at
3 ccs, tzt
4 Ma xu. at
5 ccs, lzt
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subsidiarité légitimc et à la décentralisation (c[. Const 124). Ilvcut
réaliser l'harmonie de deux éléments complémcntaircs : l'unité et

la plurolité. De [ait. nos structures cherchcnt à donncr à la
diversité des dons personncls ct dcs valcurs de chaque commu-
nauté et de chaque région la possibilité clc s'exprimcr. ct à faciliter
I'adaptation aux cxigcnces éducativcs ct pastoralcs dcs dilférents
milieux socio-culturels et dcs Egliscs locales. Mais précisémenl., les

situations dues au pluralisme des idécs. des opinions. des recher-
ches. des oeuvres, des activités, des formcs dc vie concrète cxigent
que nos structurcs favorisent unc plus grandc unité spirituclle et
juridique. car notrc mission est unique, ct notrc consécration ct
notre esprit sont idcntiqucs pour tous : la diversité dcs dons et dcs
fonctions doit s'orienter vers l'échangc. la «lllaboration. la

communion flraternelle et ecclésiale.6

Père Soint,
tu os inspiré à Don Bosco de fonder
une o fomille de lrères unis outour de leur père ,;
fois que nous lous, confrères et supêrieurs,
nous soyons unis ltttour du Recleur mojeu.r,
que tu. nous os donné cornme « père » el « cenlre d'ttnilé ,.
Et, tandis que nous trnvoillerons
au bien de chacune de nos communoulés,
rends-nous pleins de zèle pour l'unité, lo croissance
et le perfectionnement de lo Cong'égotion entière.

Nous te le demondons por l'inlercession de Morie
et por les mérites de lésus Çhrist nolre Seigneur.

6 cr. ccs zoo
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ART. I23 PARTICIPATION ET CORESPONSABILITE

I-a vocation commune comporte la participation responsable et
effective de tous les membres à la vie et à I'action de la communauté,
qu'elle soit localg provinciale ou mondiale, tant au plan de l'exécution
qu'à celui de la programmation, de l'organisation et de la vérification,
compte tenu des rôles et des compétences de chacun.

Cette coresponsabilité exige aussi que les confrères participenÇ
selon les modalités qui conviennent le mieux, au choix des responsables
du gouvernement à ses différents niveaux et à l'élaboration de leurs
décisions les plus signilicatives.

Il appartient à celui qui exerce I'autorité de promouvoir et de
guider cette contribution par une information adéquatg le dialogue
prsonnel et la réflexion communautairc.

Cet articlc et lc suivant ont un lien étroit avec lcs deux
précédents : enscmhlc, ils forment un seul bloc ct lont comprendre
des aspects complémentaires dc l'autorité-service.

A la responsabilité spéciliquc ct personnclle dcs supérieurs
correspond la corcsponsahilité dc tous les confrères. [,c supérieur
ne doit pas se croire obligé dc tout fairc seul ou de sa seulc
autorité. D'un côté. ildoit promouvoir la participation responsable
de tous les confrères (art. 123). et de l'autre, il doit laisser aux
instances suhalternes responsables ce qu'elles sont capables
d'assumer dans le domaine de leurs compétences respcctives
(art. 124). Ce sont dcs critères sur lcsqucls lc Concilc a insisté et
qui ont aussi inspiré le nouveau Codc de droit canonique.l

I Ct. C/C Préface. Ir principe de la parricipation corcsponsahle rle lous, chacun selon son

rôle. fait partie de Ia tradition qui remontc à l)on Bosco. Nous mnnaissons lrien ses

parolcs : " Que le dirccteur agissc' en dirccleur. c'est-à-dire qu'il sache faire agir les

aulres... " (MB XIII. 258: cf. aussi X. ll02)
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L"a participation corcsglnsable de tous à Ia vie et à I'action
commune.

C'est sur la <. vocation commune >> quc l'art. 123 fonde la
participation responsahle et el'fectivc dc tous les confrères. La
première et la deuxième partic dcs Constitutions ont décrit
I'essentiel de notrc vocation, et chacun I'a accucillic lc jour de sa
profession pour répondre à I'appcl dc Dicu à faire partie de la
Société salésicnne.

L'art.22 affirmait déjà quc chaquc confrèrc dans la Société est
un .. membre rcsponsable ", qui << sc mct lui-mômc avcc ses dons
au service de la vie et de I'action communcs >>.

A propos de l'obéissancc, lcs Constitutions ont ensite souligné
que tous sont concernés : .. Dans la communauté et en vue de la
mission. nous obéissons tous. même si nos tâchcs sont différen-
tes.(...) Dans les qucstions d'importance, nous chcrchons cnsemble
la volonté du Scigneur en un dialogue fratcrncl ct paticnt, et avec
un vif sentiment de coresponsabilité " (Const 66).

La notion de coresponsabilité pcrsonncllc et communautaire
en vertu de la vocation communc revient icicclmmc un des critères
qui inspirent les structurcs dc gouvcrncmcnt sclon le ren«ruveau
voulu par le Concile. et qui doivent orientcr tous les confrèrcs
dans la pratique. Tous sont appclés à participer d'une manière
responsable et effcctive .. à la vie ct à I'action dc la communauté.
qu'elle soit locale, provincialc ou mondiale. (...) comptc tenu des
rôles et des compétences dc chacun ,r.

Puisque nous avons tous une vocation identique, nous avons
le sentiment quc la vie et la mission de la C«lngrégation nous
apparticnncnt; chacun dans son domainc se scnt participant et
coresponsable de Ia vie dc la communauté et de la province, et
ouvert à la Société tout entièrc. C'cst la penséc de Don Bosco,
quand il disait que tous doivcnt former << une famille de frères
autour de teur père ,r.2

2 MBvfi,azr)
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L'article indique. en particulier, quclques détails concrets sur
la manière dont la participation ct la corcsponsahilité doivent être
pratiquées par lcs confirèrcs, ct soutcnucs par lcs supéricurs.

Il spécilie tr«ris m«rments signilTcatifs de la participation de
tous. Lcs Constitutions lcs ont égalcment soulignés. cn particulicr
à propos de la coresponsabilité dans I'ohéissancc (c[. Const 66) :

la recherchc communc dans la programmation et I'organisa-
tion;
I'harmonie dans I'cxécution dcs tâches:
la révision ou l'évaluation du projet communautaire.

L'dssemhléc des confrèrcs est un moycn de choix pour
exercer la responsahilité communc. Unc de ses tâches est précisé-
ment d'.< établir chaque année le programme de la vie, des
activités et de I'aggiornamcnto, et (d')cn faire la rÉrrision "
(cf. Règl 184).

["a coresponsabilité dans le choix des sup€rieurs.

Le second paragraphc souligne une fiorme de participation
particulièremcnt importantc. quc le Concile a exprcssémcnt
indiquéc,3 et qui a été codilléc dans lc droit canonique : il s'agit
de la contribution active quc lcs religieux doivent apporter au
choix des membrcs des Chapitres, dcs Conseils, et dcs supéricurs
eux-mômcs.a

C'est un critère que nos Constitutions assument pour la
désignation des supéricurs autant quc des mcmbres des Conseils
et des Chapitrcs. En établissant les structurcs aux ditlérents
niveaux, les Constitutions fixcnt des modalités concrètes pour
appliqucr cctte forme dc participation : nous les verrons dans la
suite. tant au nivcau provincial quc local (c[. Const 162, 167, 177).

3 Cf. PC, t4t Et II. 18

Cf. CIC can. 62.5 et 6334
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Mais la participation au choix «les supéricurs ne suflit pas. La
Règle encouragc à participcr récllcmcnt à l'élaboration des
décisions les plus significatives dcs responsablcs du gouverncment
aux différents niveaux.

L'art. 66, cité plus haut. cn parlait cxplicitcmcnt à propos dc
la communauté locale : mômc si. au tcrmc dc la recherche
commune. la décision rcvicnt au supéricur. lcs confrèrcs sont
d'abord écoutés dans un dial<lguc quivise Ia mcillcure convergencc
de vucs possible.

Pour les autres niveaux. le textc dcs Constitutions signale
expressément les frlrmcs dc participation suivantcs :

les provinces. les communautés localcs ct chacun dcs confirères
ont la possibilité de faire parvenir leurs propositions au

régulateur du Chapitre général (Règl I 12: cl. CIC, can 631
par. 3):
le Chapitre provincial donne aux communautés locales et aux
confrères l'occasion dc porter une << attcntion commune aux
problèmes généraux " de la provincc (ct-. Const 170).

avant de prcndre une décision qui la conccrnc. Ie Conseil
provincial dcmande I'avis de la communauté intéresséc. (cf.
Règl 158).

[æ supérieur anime la participation de tous.

Il ne s'agit pas Ià d'une sortc de conccssion ou dc condescen-
dance de Ia part du supérieur. Car cclui qui excrcc I'autorité a le
devoir de promouvoir et dc guidcr la participation coresponsable
de tous. et d'utiliser dans ce but trois moycns principaux :

l'informotion adoptée, pour quc les contrères puisscnt s'impli-
quer dans la réflcxion sur lcs pr«rblèmcs importants (lcs Règlc-
ments généraux insistent aussi sur ce point (ct Règl 33. 180.

184):
le dialogre personnel, indispcnsablc pour valoriscr chaquc
confrèrc commc .. membre rcsp«rnsablc ,, : cela rappcllc une
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fois de plus l'importance de I'entrctien firatcrncl (c[. Const 70:
Règl ae);
lo réflexion cotnmunoutoire : c'est-à-dire la recherche com-
mune de la volonté du Scigncur (c[. Grnst 66). cn particulier
au niveau dc la communauté locale. pour laquellc les Règle-
ments recommandcnt au dircctcur de rendre efifective la
coresponsabilité des confrèrcs ct de fairc lbnctionner dc la
manière la mieux adaptée l'dssembléc des conflrères
(ct Règl 173).5

[.e gouvernemcnt n'est donc pas une affaire qui ne regarde
que quelques conflrères. Tous sont invités à s'intércsser. à étudier
les problèmcs. à intcrvcnir, à fairc dcs propositions... chaquc fois
qu'est en jeu Ia vie dc la communauté ou son action apostolique.
Chacun est appelé à mettre au profit des autres son expérience et
ses capacités pcrsonnclles. ainsi que la rcsponsabilité qui luivient
de sa chargc.

On ne dira jamais assez que cette participation et cette
coresponsabilité pour la réalisation de la vocation commune rend
la communion flraternelle plus vivante. la mission plus eflIcace. les
décisions à prendre plus pondérécs. Cela nc simplilic ccrtes pas

I'exercice de I'autorité. mais requiert que tous travaillcnt sans cesse
à développer leur maturité humaine et chréticnnc, qui se traduit
par la capacité de communiquer ct de dialoguer. par une mcntalité
ouverte et critique, I'esprit d'initiativc (Règl 99), et même par le
renoncement, quand il lc faut. à scs vucs personnelles (Const 66).

5 L CG23 (n.2?Z) a s$cifié que ces réunions rlcvaicnl avoir un rythme hcldomadaire
ou au moins himensucl. délitrération que le ll,cclcur majcur. le Pc\re Viganà. a rappclée en
tete de sa letlre des ACS n. 33.5 (p. .S+). et que son vicairc. lc Père Vecchi a développée
dans le même n. des ACG. cn particulicr p. 49-50 (N.D.1'.)
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Père, donne à lous les solésiens
la générosité et lo ctpacité de colloborcr,
pour qu'ils potticÿtent, dons lo coresponsobilité,
à toutes les phoses d'éude et de réolisolion,
dons l'oeuvre apostolique quc lu conlîes à lo communouté,
et qu'ils s'y oppliquent ovec dynomisme et humilité,
dans lo choité et dons la poix.
Por le Chist nou'e Seigneur.
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ART I24 SUBSIDIARTTE ET DECENTRALISATION

Dans toutes ses formes et à tous les niveaux, I'autorité lalsse à
I'initiative des instances suhalternes et des indivi«lus ce qui peut être
décidé et réalisé par eux selon leurs compétences rcspectives. On
valorise ainsi les personnes et les communautés et on favorise chez elles
un engagement plus réel.

Iæ principe de subsidiarité implique la décentralisation qui, tout en
sauvegardant Itunité, reconnaît aux divers or?anes de gouvernement une
juste autonomie et étahlit entrr eux une répartition équitable des
pouvoirs.

Cct articlc indique dcux autrcs principcs importanls pour lc
gouvcrncmcnt dc la congrégation : la subsidiarité et la décentrali-
sation, qui s'appellent et sc souticnncnt mutuellcmcnt.

La subsidiorité vcut quc I'autorité s'organisc dc manière quc
les décisions soient normalcmcnt priscs ct cxécutécs au nivcau
auqucl incomhe la responsabilité : c'est pourquoi .. Dans toutcs ses
formcs ct à tous les nivcaux, I'autorité laissc à I'initiativc des
instanccs subaltcrncs et dcs in«lividus ce qui pcut être décidé et
réalisé par cux sclon leurs compétcnces rcspectivcs ,,. La subsidia-
rité s'appuie sur la vraie fratcrnité ct lc partage : ellc valorisc lcs
dons ct lcs capacités dc chacun, lcs mct au scrvicc du projet
communautairc. ct fait en sortc quc chaquc mcmbre se scnte
engagé pcrconncllcment dans l'accomplisscmcnt de la mission.
lnin dc diminuer la valcur de l'autorité supéricure, qui garclc la
responsabilité indispensablc de sauvegardcr l'unité. la subsidiarité
tend à Ia complémcntarité récllc dans I'action ct môme dans tes
décisions, grâce au rcspect des attributions et dcs compétcnces de
chaque niveau d'autorité.

La subsidiarité dcmandc donc unc décentrolisotion effectivc.
Elle pourvoit à une distribution juste et cfficace dcs pouvoirs. et
précisc avec sagcssc pour lcs dittércnts organcs l'étcnduc de lcur
compétcnce, lcurs objcctifs ct lcurs moycns d'action. dc manière
à valoriser au micux lcurs potcntialités.
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Ces principcs. recommandés par lc Concilc Vatican II.l ont
été adoptés par le nouveau Codc dc droit canoniquc. qui écrit
d'une manière généralc : << En s'appuyant d«rnc sur lc principc de
la subsidiarité. lc nouveau Codc c«rnfiera aux droits particulicrs ou
au pouvoir exécutif lc soin dc tout cc qui n'est pas néccssairc à

I'unité de la discipline de I'Eglisc univcrscllc. clc manièrc à

pourvoir convenablement à une sainc "tléccntralisati«1n", comme on
dit, en évitant tout danger dc désagrégation ,.2

En ce qui conccrnc notre Société, la préoccupation dc son
unité. affirméc déjà dans lcs art. 122 cL 123 et rappclée aussi clans

cet article. ne sous- estime pas lc pluralismc dcs situations et ne
conduit donc pas à la centralisation dcs pouvoirs.

Notre Société est portcusc d'un charismc pour I'Eglise
universelle, répanduc dans le mondc entier : ellc cxistc ct travaille
dans des situations géographiqucs, culturcllcs. s«rcialcs, politiqucs
et religieuscs fiort diverscs. C'cst pourqu«ri ,. I'unité ministériclle
requicrt commc son termc corrélatif indispcnsablc ct mmplémcn-
taire la "déccntralisation" qui est I'cxprcssion concrètc et pratique
de la subsidiarité 

".'1
D'un côté. les autorités provinciales et ltrcalcs d«livent avoir

une autonomic convcnable et lc p«tuvoir néccssaire pour un
gouvernement ef[icacc quicorrcspondc aux cxigcnccs du momcnt
et du lieu. Cela comporte la déccntralisation. c'cst-à-dirc une iustc
distribution des pouvoirs entrc lcs dil'[ércnts organcs dc gouvcrnc-
ment. .. Ellc pcrmet dc résoudrc lcs problèmcs plus fiacilcmcnt et
plus vite, d'être plus efl'icace et dc micux valoriscr lcs pcrsonnes ,,

et les communautés.{
Par contre, Ies autorités supéricures nc doivcnt pas entraver

I'exercice dc ce pouvoir, mais le rcspcctcr ct le favoriscr. En
laissant aux organes inféricurs ce qu'ils peuvent décidcr ct réaliscr
eux-mômes. ellcs conservcnt toujours la possibilité d'intervcnir

cf. E§ It. l8
C|. ClC, Préface: cf. aussi Pincipia pro rict»gritit»rc C/C (1967). n. .5

CGS,72O

ct ih.
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pour supplécr à d'évcntuelles déficicnccs ou corrigcr des dévia-
tions, commc aussi d'cxerccr lcs pouvoirs inaliénables que leur ont
confiés les Constitutions. pour garantir directement ou indirecte-
ment l'unité esscntiellc.

Dans Ia révision dcs Constituti«rns ct dcs Règlcmcnt généraux,
la Congrégation a donc codilié avec équilibrc pour les diverscs
structures de gouvernemcnt I'auton«lmie et la répartition des

pouvoirc qui correspondcnt lc mieux à son charismc particulier. Il
suffira de prendre connaissance dcs compétences conférécs par
notre droit aux provinciaux et à lcurs Conseils. aux Chapitres
provinciaux ainsi qu'aux dircctcurs avec lcur Conscil. p<lur se

rendrc comptc dc la signification des principes énoncés dans cet
art. 124.

Mais il nc suf{it pas d'acceptcr les principes et leur codifica-
tion dans la Règle. Il faut les traduire dans I'excrcice pratique dc
I'autorité aux différents niveaux.

Tcls sont donc lcs principcs et lcs critèrcs qui inspirent notre
gouvernement. Ils nous impliqucnt tous : supérieurs et membres
coresponsablcs dc chaque oommunauté, de chaque province et de
la Congrégation entière.

Précisément. <( ces principcs trouvent leur place dans les

constitutions rénovécs. Il est imp«rrtant qu'ils soient compris et mis
en application pour réaliser le but du gouverncmcnt rcligicux : la
construction dans le Christ d'une communauté. dans laquclle Dieu
soit cherché et aimé par dessus tout, et la mission du Christ
généreusement accomplie r.s

Ainsi. le chapitre X. qui introduit la quatrième partie, illustre
bien le caractère cssentieldcs structures : elles sont au servicc dcs
communautés et de chaque mcmbre pour les aidcr à êtrc fidèlcs
à leur vocation.6

5 Cl. Etérr"rt csscrric./s de l'otscign<tnclr dc t'Eglillc rur la vic rcli§«tsc, CRIS. 31.-5.1983.

n.52
6 ct. cc§ ;oe
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Que lo recherche inconditionnée de to gloire
et du rtrai bien de nos fiùrcs, Seigneur,
pide le sen,ice de ceux
à qui tu os confié l'outorité ltonni nous.
Ainsi, chocun trouvero son éponouissement
et contibueru ou bien commun
selon ses compélences et ses capocités,
pour répondrc aux desseins que lu manifesles
pour notre communauté
et pour nos jeunes.
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CHAPITRE XI

LE SERVICE DE L'AUTORITE DANS LA COM-
MUNAUTE MONDIALE

« Poissez le troupeau de Dieu qui vous est contîé, veillont sur lui
non por controinte, mais de bon gré, selon Dieu... N'exercez pos un
pout,oir outoritaire sur les personnes qui vous sont contîées, mois
devenez les modèles du troupeou » (l P 5, 2-.1).

Le profil du Seigneur bon et unique Pasteur (Ez 34,1 1 . 23),
quiouvrait le premier chapitre des Constitutions, revient mainte-
nant à propos de ceux qui ont une tâche spécifique de gouver-
nement aux ditférents niveaux de la Congrégation, à partir du
Recteur majeur avec son Conseil. Toute la richesse et la
puissance du thème biblique « pasteur-troupeau " soht reprises
et exploitées ici.

La citation de la lettre de Pierre y contribue fort bien. Le
contexte est connu. La communauté est déjà implantée et a ses
structures de gouvernement. Les problèmes ne manquent pas :

et ce ne sont pas seulement ceux de la souffrance due aux
persécutions. La communauté elle-même ressent la nécessité
d'un meilleur accord entre les anciens et les jeunes, entre les
responsables et les autres. Pierre répond à tout par une
remarquable catéchèse baptismale pour apporter la vérité et
I'espérance (1 , 6-9; 5, 9-10).

Une fois de plus, c'est le mystère du Christ qui conduit la
vie des chrétiens.

L'Apôtre s'adresse aux chefs de la communauté (anciens
ou presbytres) et leur recommande simplement un service de
« pasteurs ". Car cette figure biblique classique sert désormais
de modèle pour l'autorité (cf. Ac 20, 18-35). Le discours s'ouvre
ici encore par un trait autobiographique convaincant (5, 1) :
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Pierre se présente comme " témoin des souffrances du Christ "
et pour le Christ (sans quoi ne le service chrétien ne peut
s'exprimer : cf. Mc 10, 40-45). Les deux versets suivants, ceux
de notre citation, explicitent les qualités du service pastoral. La
conviction de base est que le troupeau appartient à Dieu et est
confié aux anciens. ll demande donc un service de plein gré,
non contraint, désintéressé et gratuit, rendu non pas en
mercenaires nien dominateurs : mais êrt " ]nodèles " crédibles
(5, 2-3). En toile de fond, c'est le Christ Bon Pasteur qui se
profile (Jn 10, 11). Les pasteurs de la communauté en sont un
sacrement : des signes et des instruments visibles; et c'est de
lui seul qu'ils attendent la « couronflê de gloire qui ne se flétrit
pâs " (5, 4).

Un gouvernement mondialtrouve dans ce texte biblique un
programme excellent pour I'orienter et l'animer : soumis à mille
problèmes techniques, mais obligé de rester toujours centré sur
le monde des personnes, les difficultés ne l'épargnent pas; il a
donc besoin d'objectifs vrais et d'encouragements. ll ne peut
oublier Don Bosco !

***

Après les principcs et les critèrcs généraux qui doivent inspirer
le service dc I'autorité, lcs Constitutions décrivcnt ct préciscnt ce

service à ses difiérents nivcaux. Ellc commcncc par la communauté
mondiale.

L'introduction de la quatrièmc partie a déjà indiqué pourquoi
cet ordre de succession a été choisi pour les trois nivcaux : pour
souligner que la Congrégation cst unc unilé t'ivonte ct que lcs

structures dc gouvcrnemcnt au niveau mondial sont dcs « sltuclures
d'untlé ".

Ce point de vue permct au salésicn d'approfondir son

sentiment d'appartcnir à la communauté mondialc. La proficssion

religieuse I'y a incorporé en " le faisant participcr à la c«lmmunion
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d'esprit, de témoignagc ct dc scrvicc que celle-ci (la Congrégation)
vit dans I'Eglisc univcrscllc ,r, sclon I'cxprcssi«ln dc I'article 59.

Ainsi, l'autorité au nivcau mondial est appeléc à rendre
surtout un scrvice d'" unité ministéricllc. qui doit nous réunir tous
organiqucmcnt dans unc mêmc vocation ,r.l

l,e chapitrc, qui traite du servicc de I'autorité au niveau
mondial, se suhdivise commc suit :

1. [.e Souvcrain Pontife
2. Le Recteur majcur
3. Le Conscil général
4. Trois chargcs spéciales
5. Le Chapitrc général
6. [,es structures régi«lnalcs

art. 125
art. 126-129
o,'t. 130-143:154-155
ot'|. 144-145
o,'t. 146-152
ort.154-155

Le commentaire de cc chapitre suivra cette division et
regroupcra les articlcs comme I'indiquc ce petit tahlcau. [.es
art. 154-155 seront ccpcndant reliés à ccux qui concernent le
Conscil général.

I cr. cc§ 713 et 72o

Î.t - tt
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l. LE SOWERAIN PONTTI'E (ART. r25)

La place du Papc dans la vic du salésicn a déjà été signaléc
dans lc chapitrc qui traite dc .. l'csrit salésicn ». qui se caractérisc.
entre autrcs. par <( unc consciencc ccclésialc rcn«tuvcléc. Nous
I'exprimons par une fidélité filialc au succcsscur dc Picrre ct à son
magistère " (Const 13).

[.e présent article exprime cettc fidélité par lc fait que « la
Société salésicnne a pour supérieur suprême le Souverain
Pontife ,r. En vertu de sa fonction de vicaire du Christ et de
Pasteur de l'Eglisc univcrscllc. il a en effct un pouvoir ordinaire
suprême, plcin. direct et universcl sur I'Eglisc.r C'est pourquoi, au
premier article du chap VI dc l'édition italicnnc dcs Constitutions
de 1875 (duqucl s'inspirc notrc articlc). Don Bosco avait écrit de
sa main : .. Les confrères re«rnnaîtront pour leur maître et
supérieur absolu le Souvcrain Pontiflc auqucl ils seront, en toutes
choses, cn tous licux ct cn tout tcmps, humblemcnt et respectueu-
sement soumis ".3 Il s'agit d'unc soumission " mêmc cn raison du
lien sacré d'obéissancc ,>.{ d'unc soumission filiole, pleine d'affec-
tion. dont Don Bosco nous a donné pcrsonncllcmcnt I'cxcmple.
Après avoir énuméré dc nombreux adjcctifs qui qualifient l'amour
de Don Bosco pour lc Pape (" surnaturcl, zélé. conquérant. filial,
dévoué, obéissant. soumis. sacrillé, héroi§uc »), lc Rccteur majeur
écrit : .. Ces qualificatifs nc sont pas dcs pléonasmcs: ils soulignent
les divers aspects du témoignage dc toute unc vic ,r.5

2 ct. ctc, c,n. 332
3 Consilaûons t875, vl. t (cf. F. MOTl'o. p. 113)
4 ct. crc, can. 59o
5 Ct E. vlGANO. Notrc fdélité au Succcssanr dc Picnc, ACG n.31.§ (1985). p. 8
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I.es Constitutions souligncnt quelques attitudcs du salésien à
l'égard du Souverain Pontife. qui découlcnt dc ccttc soumission
fidèlc. Ce sont :

lo dkponibilité pour le bien de l'Eglise universelle, dont le
successcur dc Picrre est lc signe visible dc I'unité : cette
disponihilité procèdc directemcnt du « scns dc I'Eglise ', dont
parlait l'art. 13:

lo docilité ou ntagislère ponti!îcol.' il oricntc ct animc toute
notre activité d'éducatcurs ct d'évangélisatcurs:6
l'engagemenl d'oider les lîdèles, cn particulier les jeunes, à
acccpter lcs cnscigncmcnts du Pape : notre « dévotion ,>

dcvient unc << tâche » ct nous conduit à les rcsscrrer tous
autour de celui quc Jésus a voulu comme ccntrc d'unité.

Cct article préscntc ainsi unc cxpéricnce cmblématique de foi
dans le ministère dc Picrrc, quc Don Bosco a toujours vécue

fiortemcnt ct quis'est enracinéc profondémcnt dans notrc tradition
comme une dcs colonncs de la triade spiritucllc du salésien
(centralité de l'Eucharistic. dévotion mariale. attachement
surnaturel. conscicnt et actif au Pape).

La docilité dc Don Bosco était entière. immédiate et même

hérorque lorsqu'il s'agissait dc la pcnsée explicite. d'un désir ou
d'un ordre du Papc. L'amour pour lc Pape fut pour lui un
« élément vital " ainsi qu'un art dc faire aimcr la papauté. Par ses

écrits. le témoignage dc sa vic. son activité d'éducateur et par scs

interventions variécs, qui ne se limitaient pas aux intérêts immé-
diats de la Congrégation. Don Bosco a été un vrai serviteur de

I'Eglise en la pcrsonnc du successcur de Pierre.
Don Bosco a transmis tout ccla à la Société qu'il a, dès le

début. mise au scrvice du Papc : << La Congrégation et les salésiens

ont pour but spécial de soutenir I'autorité du Saint-Siège partout
où iis se trouvènt et partout où ils travaillcnt ".7

6 ct. ACG n. 3r.5 (re8-s). p. 27-29
7 un xvill. qll
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Seigneur Jésus, tLt choisi l'Apôtre Piene
pour être dans ton Eglise
le fondement, le moîlre de lo foi el le pasteur unù,ersel,
donne à cltocun de nous,
un amour liliol et une soumission convaincue
envers le successeur de Piene,
à l'exemple de Don Bosco,
et rends-nous copobles de atllû'er chez les jeunes
un sentiment rtiltont d'oppanenit'à l'Eglise,
qttt les pousse à colloborer ovec générctsité
à l'oeuvre de l'évongélisation
et de lo promolion des plLts nécessiteux.
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2. LE RECTBUR MA"IEUR (ARl'. 126-129)

Depuis le prcmicr texte approuvé dcs Constitutions (1875), le
supérieur général dc la Société salésicnne est désigné sous le nom
de Recteur majcur.

Dans le texte actuel, son profil est présenté en quatre articles
qui précisent respectivement :

son identité ct sa fonction
son pouvoir dc gouvcrnemcnt
les modalités dc son élcction
les conditi«)ns pour son élection

on. 126
ort.127
an. 128

ort. 129

2.1 L'identité du Recteur majeur et sa fonction (art. 126).

L'identité du Rectcur majeur. supéricur de notre Société. se

préscnte avec trois caractéristiques :

son lien à Don Bosco commc successcur,
son rôle pastoral comme pèrc,
le lien de la communion comme centrc d'unité de la Famille
salésienne.

-- Successeur de Don Bosco.

Dans le << Tcstament spiritucl " de Don Bosco. nous lisons :

« Avant de partir pour mon étcrnité. je dois m'acquitter envers
vous d'un certain nombre dc dcvoirs et apaiser un vif désir dc mon
coeur. Avant tout. je vous rcmcrcic avcc la plus vivc affection de
mon âme. de llobéissancc quc vous avez euc cnvcrs moi (...) Votre
premier supérieur est mort, mais un autre scra élu qui aura soin
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de vous et de votre salut éterncl. Ecoutez-lc, aimcz-le. ohéisscz-
lui, priez pour lui. comme vous avcz fait pour moi ,r.8

Ces paroles fondcnt ct expliquent notrc tradition quivoit <lans
le Rccteur majeur le « successcur de D«rn B«rsco )> : c'est une
manière concrètc d'exprimer lc licn ininterrompu qui le rattache
à notre Fondatcur et le rcncl préscnt ct agissant.

- Père

Si le Rectcur majcur cst appclé à être .. Don Bosco vivant ,,
dans la Congrégation ct dans la Famillc salésiennc. on ne peut en
saisir la vraie idcntité quc commc PERE. .< Notre Fondateur, a

écrit le Père Rinaldi. n'a jamais été que Pèrc (...). Toutc sa vic cst
un traité complet sur la paternité qui vicnt du Pèrc Céleste (...).
et quc le Bienheurcux (Don Bosco) a pratiquéc ici-bas à un degré
éminent et pour ainsi dire unique. (...) Et commc sa vie n'a été
que paternité. son oeuvre et scs fils nc pcuvcnt suhsister sans
elle ,.e Chcz lc Recteur majeur. la paternité cst la caractéristique
essentielle : elle exige la bonté. lc scns dcs rcsponsabilités. une
fidélité éclairéc, ct un engagement pour la fécondité de la vocation
salésienne.

- Centre d'unité.

L'unité, que I'art. 122 a citée parmi les principcs généraux
pour la üe de notre Société. a bcsoin d'un centre dc rayonnement
et de convergencc. Cette unité fut signaléc, soulignéc et rappelée
avec vigueur et constance par D«ln Bosco lui-même : ellc est
fondamentale et indispensahlc.

Aussitôt après l'approhation dc la C-ongrégation (1869). dans
sa conférence programme déjà rappcléc aillcurs, Don Bosco
s'exprima en ccs termes : << Pour qu'unc Congrégation comme la

8 DuTrrtrrncrttspiirucl dcDortBosco,cf.ÂppcnrJiceatuConstitutionslg84,p.25S-2.56
e A(S ,.56,26 avril 1931. p. 940. Ciré par lc Pèrc I:. Viganô in ACS 232, p. 5l-52
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nôtre puissc progresser. il cst néccssaire qu'elle soit bien organi-
sée.(...) Commc un corps humain. unc Congrégation religieusc doit
posséder unc tôtc ct dcs mcmbres. lcs uns sub«rrdonnés aux autrcs,
tous subordonnés à la tôte (...). II ne faut qu'une seule tête
puisque il s'agit d'un corps; sice corps comporte dcux ou plusieurs
têtes. il devient un monstre ,r.lo

Dans un discours donné à I'occasion des conférences aux
directeurs, le 3 février 1876. il précisait : .< Quc parmi vous le
supérieur soit tout. Quc tous secondent le Rccteur majcur. le
souticnnent et l'aident dc toute manièrc; qu'il soit lc centre uniquc
de tous autour de lui ". Et après avoir reconnu la nécessité d'une
certaine autonomie pour que chacun puisse accomplir sa tâche. il
ajoutait : " Mais qu'on ait toujours les ycux t«lurnés vers le centre
d'unité ".lr

Il est bon de relcver quc lcs Constitutions rénovées n'appli-
quent pas seulcmcnt chacun de ces trois points à la Congrégation,
mais à toute la o Fomille solésienne ». Cette manière de voir
remonte à I'histoire de nos origincs et concerne la valorisation et
le renouveau de la Famille salésicnnc que le CGS a opérés et
inscris dans nos Constitutions à I'articlc 5.

L'ensemble de ces trois points donnc au prolïl du Rccteur
majeur la caractéristique originalc que notre Fondatcur a pensée.
voulue et vécue.

Après avoir présenté I'idcntité du Recteur majeur, l'art. 126
indique, au deuxième paragraphc, sa tâchc principalc : << promou-
voir (...) la fidélité constonle des confières au chaisme solésien pour
l'occomplissement de lo mission que le Seigneur o confiée à notre
Société ". l,e premier articlc des Constitutions. qui flonde la [idélité
à notre Fondatcur sur la fidélité à I'Esprit-Saint, et le dcuxièmc
article. qui place la nature de notre Société dans la volonté de
réaliser le projet apostolique dc notre Fondatcur, donnent à cette
tâche d'animation ct dc promotion unc lumièrc nouvelle.

ro Mg tx. st3
tl ,YA Xlt. gt-SZ
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2.2[-e pouvoir de gouvernement du Recteur majertr @rt. 127),

Pour réaliser son mandat. le Rcctcur majcur. en qualité de
modérateur suprême de la Société, rcçoit de Dicu. à travers le
ministère dc I'Eglise. le pouvoir de gouverncmcnt indispensable.

L'art.l27 préscnte tout d'ahor«I ce pouvoir cn accord avcc lc
canon 622 du Code de droit canoniquc. Il s'agit d'un pouvoir :

penonnel (comme I'a cxpliqué le commentairc dc I'art. 120):
ordinoire (c'est-à-dirc lié par droit à la fonction);
étendu à toutcs les circonscriptions juridiques, maisons et
confrères de la Congrégation. dans lcs affaires spirituelles et
temp«lrelles:
à exercer selon lcs normcs du dnrit commun et du droit
propre.

Il indiquc ensuite trois particularités importantes de I'excrcice
du pouvoir ordinairc du Recteur majeur :

la visite aux provinces et aux maisons. mieux précisée par I'art.
104 des Règlcmcnts généraux;
la convocation et la présidence du Conseil général;
la représentation officiellc dc la Congrégation dcvant I'Eglise
et la société civile.

23 tæs modalités de l'élection drr Recteur majeur (art. 128).

[-e canon 625 par.1 stipule : ,. I-Æ Modérateur suprêmc d'un
institut sera désigné par une élection canonique scl«rn les Constitu-
tions ,r. Cettc prescription du droit univcrsel trouve un écho à

l'art. 173 de notre Règle, qui conlic au Chapitre général la
compétence de l'élection du Rectcur majeur. Cette disposition
lïgure dans les Constitutions salésicnncs clcpuis Don Bosco jusqu'à
aujourd'hui, et s'appuic sur deux raisons principalcs : I'importance
pour toute la Congrégation du rôlc du Rcctcur majeur ct I'autorité
suprôme du Chapitrc général dans notre Société.
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Le texte actucl dcs C«lnstitutions comportc ccpendant, à

propos de la duréc du mandat du Rcctcur majcur. unc variante
par rapport aux normes précédcntcs. Lc CGS. en effct. a réduit
cette durée dc douzc à six ans, en conlTrmant cependant la
possihilité dc la réélcction.

Cctte modification a été introduitc pour d«lnncr à chaque
Chapitre généralordinairc - quisc rasscmble t«rus les six ans -- la
possibilité dc réfléchir sur les hcsoins dc la Congrégation dans un
momcnt détcrminé de l'histoirc et sur la mcillcure façon d'y
répondrc à travers l'élection du Rcctcur majcur, qui coincide ainsi
avec l'élection du Conseil général.

Il est cn[in précisé quc lc Rcctcur majcur << ne pcut se démet-
tre de sa charge sans lc conscntcmcnt du Siège Apostolique ,'.

2,4 l*s conditions pour I'élection du Recterrr majeur @rt. 129),

Les réflcxions faites à propos dc l'art. 121 valcnt pour la
première condition indiquéc, à sav<lir la qualilication sacerdotale.

La secondc condition répond à la prcscription du canon 623
du Code de droit canoniquc : <. Pour la nomination ou l'élcction
valides des mcmbrcs dc I'institut à la chargc dc Supéricur, un
temps convenahle de pro[ession pcrpétuclle ou délinitive est
requis, quc le droit proprc ou. s'il s'agit dc Supérieurs majcurs, les

Constitutions doivent détcrmincr >,. L'art. 129 dc notre Règle lixe
cette période à dix ans pour lc Rcctcur majcur. Ainsi tombe la
condition rclative à l'âge quarantc ans - qui I'igurait dans les

Constitutions môme après la révision du CGS. C'est " l'âge
salésien, qui compte : lc CG22 a estimé que dix années dc
pr«lfcssion pcrpétuelle, qui sont ordinaircment précédécs dc six
annécs de profcssion tcmgxrrairc. sont un critère équitable et
valablc.

La troisièmc condition cst unc série d'aptitudes et dc qualités
qui sont requiscs par I'idcntité ct le rôlc constitutionnel du
Rccteur majeur. Lcs constitutions antéricurcs au CGS exigcaient
« qu'il se soit fait remarqucr cntrc tous par la saintcté de sa vie,
et par son habilcté ct sa prudcncc dans I'cxpédition dcs affaircs de
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la Société ». L'articlc ajoutc à préscnt lc dynamismc pastoral et
I'amour de l'Eglise ct dc la Congrégation. Ccs clcux additions sont
tout à fait conformcs à la penséc dc Don Bosco ct à Ia couleur
ecclésiale et pastoralc dc la vocati«ln salésicnnc. préscntc à travcrs
tout lc textc constitutionncl.

Prions Dieu notre Père

de bénir, protéger et guider
par la force de l'Espit-Soint
celui que so Provi-dence
a choLçi comtne successeur de Don Bosco,
supéieur de notrc Société,
pèrc et cent,'e d'unité de lo Fotnille solésienne,

Pour que, dans sa vie et dans son oclion,
le Recteur mojeur oit le don
de continuer au ntilieu de nous
la présence patemelle de Don Bosco, pions,

Pour que le Recteur mojeur,
ovec lo collaborotion du Conseil générol,
oit une.§dgcsse écloirée et une foi [one,
pour promouvoir lo pleine comtnunion de tous les solésiens

et pour pider la Société ovec couroge et sûrcté
sttr la voie lrocée por Don Bosco, pions.

Pour que le Recteur majeur tovoille ovec ellîcocité
et voie notre Sociélé gnndir en qualité et en qltdntité,
dons lo tîdélité ou charisme de notre Fondoteur,
et s'ouvir latgement oux exigences des situotions
dons lesquelles nous detons réaliser nolrc senice, pionl
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3. LE CONSETL GENERAL (ART. t30-t44).

Lc commcntaire dc l'art. 12O a rappclé ct illustré brièvcment
le canon 627 par.l du Codc dc droit canoniquc, qui dit : .. Selon
les constitutions, les Supéricurs auront lcur proprc c«rnscil,
auxqucls ils dcvront rccourir dans I'cxcrcice dc lcur charge ".

Il est donc klgiquc que lcs articlcs qui concernent le Rccteur
majcur soicnt suivis dc la normc c«rnstituti<lnncllc rclative à son
Conscil.

Pour I'histoirc, il cst bon dc rappclcr quc lc nom donné par
les Constitutions dc 1874 jusqu'cn 1965 a été cclui dc .. Chapitre
supéricur ".

En 1965. " le Chapitrc général. pour uniformiser lcs dénomi-
nations de tous les organcs de la Congrégation. décidc que le
Chapitre supéricur prcndra lc nom de "Conscil supéricur" ct lc
"Chapitre dc la maison" celui dc "Conseit dc maist)n" ,,.11

Finalcmcnt, dans la rédaction définitivc des Constitutions, le
CG22 se fixa sur I'actuclle dénomination dc., Conscilgénéral " en
vue d'une plus grande précision juridiquc.

Les articlcs conccrnant le Conscil général suivent l'ordre
suivant :

nature et compétcnces
composition
détcrminations particulières

otl. l.?0-132
ot't. 133-140
ot't. I4I-144

3.1 Nature et compétences du Conseil général (art. 130-132).

[r Conscil général se préscntc commc un collège ou grotrpe de
pe,Tonnes " qri. p«lur toutc la «luréc du mandat «lc scs memhrcs,

12 cr. Àrto du If chapitrt, ÿtûal n.2l
13 cf. c/C can. 127
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constitue un organe pcrmanent. appclé à «xtpércr avcc le Rccteur
majeur à l'animation et au gouvcrnemcnt «lc la Congrégation.

En vue dc cette coopération, trois tâchcs indispensablcs ct
prioritaires incomhent au Conscil général :

1. - Avant tout, la détcrmination et l'étude dcs problèmcs qui
intéresscnt le bien conlmun de lo Société. Lcs Constitutions
reücnncnt à plusicurs reprises ct cn dcs contcxtcs divers. sur la
nécessité pour lc salésicn d'avoir lc scns du c«rncrct ct d'ôtrc
attenti[ aux signes dcs tcmps, aux bcsoins du milicu ct dc l'Eglisc,
dans la conviction quc le Scigncur sc manifcstc aussi à travers les

besoins du momcnt.l{ I s'agit dc ccrncr les prohlèmcs qui
apparaissent dans lc déroulcmcnt dc l'hist<lire ct dc les étudier.
pour y répondrc conformémcnt à notrc charismc, au nivcau d'unc
Congrégation à dimcnsion mondialc. Cc travail complcxc exigc
I'apport de connaissances. dc scnsibilités ct d'cxpéricnces qui
s'intègrent et s'cnrichisscnt réciproquemcnt dans un esprit de

coresponsabilité ct une optiquc univcrscllc.

2. - La promotion de l'union fi'otemelle cntre lcs différcntcs
provinces. Cc qui a été dit au sujct du Rcctcur majcur comme
centre d'unité de la Congrégation. montrc qu'il est important que

Ie Conseil général soit appelé à lui apportcr sa co«lpération. Ce

sont les circonstanccs qui suggércront lcs initiatives ct la manière

d'agir dcstinécs à rcndre toujours plus vivantc I'union entre les

différentes provinccs ct, par le fait mômc, lc sens dc la commu-

nauté mondialc.

3. - L,e souci cte rendre toujours plus cflicace l'orgonisotion du

senice que le centre est appclé à rendre à la Congrégation. L'art.
107 des Règlements signale quc I'organisatitln du travail du

Conscilgénéral implique dcs hurcaux tcchniqucs, dcs commissions,

des structurcs d'étudc. de communication, dc programmation et de

coordination.

14 Cf., pr. exemple. Consr 7.19. 41. 48
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Pour évalucr lcs structures d'organisati«rn. l'article que nous
examinons tlonnc un critère pastoral : I'cfficacité. Ellc cst indispcn-
sablc, mais doit ôtrc claircmcnt oricntéc vcrs la missi«rn salésicnne
dans lc mondc.

Après les tâchcs principalcs du Conscil général. l'art. 131

précise comment les conseillers colloborent ovec le Recteur mojeur.

l. - Ils donnent leur ovis et leur vore. C'cst particulièremcnt
important. Dcs consiclérations généralcs sur Ia naturc des Conseils
(c[. Const 12O. 123) et dcs précisions apportécs par cet articlc. il
résulte quc :

a) Le Recteur majcur convoquc et préside lc Conscil. mais à

propremcnt parlcr. il n'en [ait pas partic : il nc votc pas, mais
reçoit le conscntcmcnt «ru l'avis dc son Conscil.l5

b) Le Conscil n'est pas un organc dc gouvcrncmcnt collégial, car
il ne possèdc pas dc pouvoir dc décision: Ic Conscil doit ou
peut, sclon lcs cas prévus par lc droit général ou le droit
propre, exprimer son avis ou son conscntcmcnt, mais la
décision cst un acte juridique dc gouvcrncmcnt exercé par Ic
Rccteur majcur en vcrtu dc son autorité pcrsonnelle: quand
le conscntcment du Conscil cst cxigé. I'actc posé par le
supéricur qui nc lc demandc pas ou qui agit contre le vote du
Conseil. cst invalide.

2. -lx;s conseillcrs s'acquittent non sculcment dcs tâchcs qu'ils ont
reçucs du Chapitre général, mais égalcment dc cclles quc leur
conlie le Rccteur majcur. C'est pourquoi ils résidcnt dans la
maison où demcure lc Rccteur majcur : ce n'cst pas sculcment
néccssaire à l'cflficacité et la ccxrrdination du travail, mais aussi à
la communion dcs conscillcrs avcc le Rcctcur majcur et cntre cux.

15 [-a Commis.ion 6rur l'interprétation du Ccxle. en rlalc rlu l4 mai 198-5. à prop<» de la
norme rlu canon 127. par. l. a réJxrndu que lorsque le droit requierl grur lc supérieur le
consenlement du Conscil pour poser un acte. le mêmc supt<ricur n'a pas le d«rit de donner
son vote en mênre temps que lc.s conseillen. pas mêmc lx)ur metlre fin à l'ttcntuelle parité
des suffrages. Cf. ÀAS 77 (1985). p. 771.
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Le canon 627 par.2 du Codc dc droit canoniquc dit : .. Outre
les cas prescrits par lc dr«lit univcrscl. lc droit proprc détcrmincra
ceux pour lesqucts lc conscntemcnt ou l'avis cst rcquis pour la

validité dcs actcs sclon le canon 127 ,,.

Dans lcs Constitutitlns salésicnncs, ccs cas sont indiqués à

I'endroit estimé lc plus adéquat sclon la matièrc à laquclle ils sc

rapportent. Ccpcndant, pour I'utilité ct la facilité dc la consulta-

tion. l'art. 132 rcgroupc tous lcs cas dispcrsés dans lcs Constitu-
tions, qui ont besoin clu conscntcmcnt du C«lnscil général- Il lcs

distingue en trois paragraphcs :

a. lcs cas qui rcquièrcnt le conscntcmcnt du Ctlnscil convoqué

selon le droit:
b. ceux qui requièrcnt lc conscntcmcnt dcs conscillerc présents

o in scdc >>. même cn nombre réduit : il s'agit dc cas firéquents

dans I'cxpéricncc ordinaire, dont la solution ne pcut être

rcnvoyéc sans inconvénicnts aux scssions plénièrcs (regrou-

pécs ordinaircmcnt cn dcux péritldcs clc I'annéc) dans

lesquellcs tous lcs conscillcrs sont << in scdc ";
c. le seul cas où. selon lc droit univcrscl' lc Conseil général

procède collégialcmcnt avcc lc Rccteur majcur. puisqu'il agit

en qualité de .. trihunal collégial " : c'cst lorsqu'il faut

p..r.Ëd". au renvoi d'un contièr" hot* dc la Congrégation'16

Il est clair que dans cc cas, lc Rcctcur majcur votc égalcmcnt'

D'autres cas où lc Rcctcur majeur doit avoir lc consentcmcnt

de son conseil sont indiqués à I'art. 106 des Règlcmcnts généraux.

L'art. 732 conclut par unc indication de caractère général :

<< Iæ Recteur majeur prcndra I'avis dc son Conscil dans les autres

afflaircs importantes ct chaquc fois qu'il le jugera opportun ,r.. Il n'a

pas été jugè nécessaire de spécitîcr lcs différcnts cas qui requièrent
.. I'avis , du Conscil. Vu l'étenduc et la précision des cas pour

tesqucls le conscntcmcnt cst rcquis, le CG22 a retenu que des

préôisions supplémcntaircs n'auraicnt pas fiavorisé la souplessc

nécessairc au gouvcrncmcnt ccntral.

16 cr. CIC can.699 par. I
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3.2 Composition du Conseil général (art. 133-140).

La composition du Conscil général a subi avec le temps
diverses modifications dans le nombrc dcs conscillers et la
spécification dc leurs tâches. L'cxpansion mondialc dc la Société.
l'attcntion portée aux prohlèmcs qui apparaisscnt aux différents
momcnts de I'histoire. I'approfonclisscmcnt dc ccrtains aspects de
la mission salésicnnc et I'cxpéricnce justificnt les délihérations des
divers Chapitrcs généraux en cettc matièrc. II n'est pas néccssaire
ici d'exposer en détail tous les chanqcmcnts qui se sont produits :

les plus significatifs scront soulignés lc momcnt venu.
L'art. 133 présente la composition du Conscil après la dernière

révision des Constitutions. Elle comportc : le vicaire, les conseillers
chargés de sectcurs spéciaux (énumérés au sccond paragraphe) et
les conseillcrs régionaux.

A propos dc la composition, ily a deux innovations importan-
tes.
1. - Avant tout. à partir du CG XIX, les sccteurs spéciaux ont été
repensés et défïnis non plus à partir des .. ocuvrcs " (écoles
professionncllcs et agricoles, orat«rircs, aspirandats. presse, etc...)
nidcs personncs (salésicns en formation, Ancicns élèves, Coopéra-
tcurs. etc...). mais dcs aspecls et des dimensions de lo vie et de la
mission salésienne qui conccrncnt toutc la Congrégation.

La détcrmination et la dcscription de ccs sccteurs ont fait
I'objet d'approfondisscmcnts progressifs de la part des CG XX.
XXI et XXII. dans le but dc clarifier I'aspect formel qui caracté-
rise la « spécialité " de chaquc sccteur et de détermincr le
domaine des compétcnccs et dcs interventions de chacun d'cux.

Cette réflexion a abouti à la formulation actucllc dcs Constitu-
tions pour lcs sccteurs ct lcurs conscillerc.

2. - L'insertion dans le Conseil général, à coté dcs conscillcrs
chargés de secteurs spéciaux ct avcc parité de droit, des conseillen
régionoux. Ceux-ci. commc mcntionné plus haut, rcmontent au CG
XIX, qui cntama unc rénovation prol«rnde dcs structures du
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gouvernement central ct prit la clécision d'introduirc " ad experi-
mentum ,, les dcux prolïls de conscillcrs, sans toutcf<lis insércr
immédiatement la normc dans les Constitutions. en attendant un
réexamen dc I'cxpéricnce dc la part du Chapitrc suivant.lT

L'expériencc amcna lc CGS à rcconnaîtrc la validité substan-
tielle de ce nouvcau prolil et à I'insércr dans lc tcxtc dcs Constitu-
tions. [r CG22l'a approuvé, ct nous lc trouvons désormais dans
la rédaction définitive.

[.es raisons de cette importantc innovation s«lnt résumécs par
le Recteur majeur en ccs tcrmes : .. fÆs exigenccs dc I'unité et de
la décentralisation, la promotion du dialoguc ct de la coresponsabi-
lité. la fidélité à l'identité dc la vocation salésiennc ct son incarna-
tion dans des situations. milicux ct culturcs diversifTés, I'accéléra-
tion de I'histoirc et lcs problèmes toujours nouvcaux apparaissant
dans une période de transition qui constitue un déll constant à la
société. à I'Eglise. aux Instituts religieux : voilà le contexte dans
lequel aujourd'hui doivent travailler les structurcs de gouvcrne-
ment. Dans cc contcxte, Ie prolTl du conseiller régional a. pour
reprendre I'exprcssion du CGS, un rôlc "de liaison verticale" et "de
liaison horizontale". qui en ces dix-huit ans ont rendu un service
très appréciable à la Congrégation ,,.18

Lc vicaire du Recteur majeur (art, 134).

La dénomination actuelle remplace la précédente de " Préfet
général ,'. [,e changcmcnt fut introduit dans la révision postmnci-
liaire des Constitutions, pour obtcnir la mêmc dénomination aux
trois niveaux : local. provincial, mondial.

[.e ücaire cst essenticllement " le premier colloborateu.r du
Recteur majeur dans le gouvemement de la Société ". C'cst
pourquoi il a un pouvoir ordinaire (non pas délégué par le

Recteur majeur mais lié à sa charge) vicarial (cxercé au nom du
Recteur majeur). Conformémcnt au droit canonique, il est

17 cr. cc xtx, n. l?-zt
18 cczz RRM, n. r?{t
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ordinaire religicux ou supéricur majcur,ln avcc lcs pouvoirs et les
facultés que lc Codc attribuc à ccs chargcs ccclésiastiques.

Le vicairc « tient la place du Rectcur majeur absent ou
empêché >r: mais son autorité ne s'cxcrce pas uniqucmcnt alors. vu
qu'il a toujours un pouvoir ordinaire vicarial ct, qu'cn cas de
nécessité, il supplée I'action dc gouvcrncmcnt du Rccteur majeur
pour toute la Congrégation.

C'est au vicaire en particulier que les Grnstitutions confient

" le soin de la vie et de lo discipline religieuses,r. Par là. les

Constitutions n'entcndcnt pas assigncr au vicaire un secteur spécial
comme pour les conseillers de sectcur. Mais clles indiquent la
principale dc scs tâches : cn sa qualité de premier collaborateur du
Recteur majeur et en vertu du p«ruvoir de gouvcrncment lié à sa

charge. il est lc micux placé pour prendrc soin dc " la grande
discipline religicusc ,r. la promouvoir et intervcnir dc la manière
la plus opportune et dans lc respcct dcs compétcnces des provin-
ciaux. dans certains cas de particulière importance.

Le conseiller pour laformalion (art. 135).

[-e secteur de la formation était auparavant confié à trois
memhres du Conseil : au directeur spiritucl ou catéchiste général
pour la formation rcligicusc salésienne, surtout des novices: au

conseiller scolairc général pour I'instruction littéraire. scientifique,
philosophique et théologiquc dans toutc la Société; au conseiller
professionnel général pour la qualil'ication dcs conlières coadju-
teurs.

Le CG XIX institua le nouveau profil du conseiller pour lo

fotmotion, en maintcnant ccpcndant la chargc du directeur
spirituelgénéral avec la rcsponsahilité dc la formation dcs novices.

IÆ CGS et lc CG21 ont porté unc attcntion toute spéciale au

problème de la formation salésicnnc, et ajouté dcs précisions sur
lc profil du conseillcr pour la formation. L'articlc 135 actuel dcs

le Cf. CIC can. l34 par. l: can.62o
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Constitutions regroupe précisémcnt lcs réflcxions et les conclu-
sions de ces derniers Chapitres généraux.

Il souligne avant tout la dimcnsion unitairc de Ia formation du
salésicn.
1. La maturation humaine ct la préparati«rn intcllectucllc et
professionnclle. I'approfondissemcnt de la vie rcligicusc et
l'insertion progressivc dans I'apostolat sont des facteurs que la
formation harmonise dans l'unité vitale de I'esprit salésien. Cette
unité permet de former d'authcntiques éducateurs et pasteurs
salésiens.m

2. [æ processus la formation cst unitairc le l«rng de toutcs ses

phases. Cettc unité requiert que chaquc phase ticnne compte des
divers aspects de la formation salésiennc.
3, La formation se poursuit toutc la vie ct cngagc le salésien, et
avec lui la communauté provinciale et lcs communautés localcs,
dans une formation permanente ct continuc, pour répondre aux
exigences toujours nouvelles dc la condition dcs jeuncs et des
milieux populaircs.

Ces trois points donnent la clcf de lccturc pour la tâche que
les Constitutions assignent au conscillcr pour la formation :

promouvoir la fiormation inlégrole (dans toutcs scs dimensions) et
permanente (dans la continuité de la vic) dcs confrères. C'est une
tâche énorme et d'unc importance décisivc, qui fait de la forma-
tion .. une des priorités lcs plus indispcnsablcs dc I'avenir ,,.2r

Concevoir Ia formation comme un proccssus unitaire et
permanent n'exclut pas. mais au contrairc renforce la nécessité
d'une sollicitude particulière pour << la tbrmation initiale dans ses

diverses phases afin qu'en chacune d'elles. les contcnus, I'organisa-
tion des études. les méthodcs dc formation ct les structures
garantissent les conditions nécessaircs à la croissance dans la
vocation salésienne ". A cet égard, la " Ratio fundomentalis institu-

m cî.cczt,zu
2l Cf. Dir"orrs du Recteur majeur à la clôture du CG22, CG22 Doc:arnclts 87
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tionts et stucliorum » (La formation dcs salésiens dc Don Bosco:
Principes et normcs), d<lnt parlc l'art.87 dcs Règlcmcnts généraux,
prend un relicl spécial.

Il en résultc pour lc conseillcr chargé de la fiormation et pour
son dicastèrc (lc tcrmc « dicastèrc » nc se trouvc pas dans les
Constitutions. mais est utilisé clans lcs documents dcs derniers
Chapitres généraux) tout un travail d'information. d'étude.
d'oricntation. de contacts et de rcncontrcs, afin dc coordonner les

communautés formatrices. les ccntres dc formation permanente,
les commissions ct les conscils provinciaux et interprovinciaux pour
la formation.

I* conçeiller pour la pastarale des jeunes (an. 136).

Jusqu'au CG XtX. trois conseillers s'occupaient de ce
domaine. [.eurs charges se différenciaient cssenticllcment d'après
les .. oeuvres >> et lcs " présences >> : I'un avait la rcsponsabilité
des écolcs d'cnscignemcnt général (y compris les étudcs des

salésiens en formation); un autrc, dcs écolcs profcssionnellcs et
agricoles (avec la formation dcs salésiens coadjuteurs): un
troisièmc, des oratoires et les paroisscs.

Le CG XIX, nous l'avons vu, a réparti les tâches au sein du
Conscil selon Ic critèrc cles <. dimcnsions ,, ou dcs o domaines ', de

la mission salésienne, ct confié tout lc scctcur de la pastoralc des
jeunes et des paroisscs à un scul conseillcr.

Le CGS a confirmé la charge du conseiller pour la pastorale
des jeunes, mais a attribué lcs paroisses à un .. conseillcr pour la
pastorale des adultes 'r.

L'expérience et une réflexion plus poussécs ont amené le
CG21 à rcstituer la responsabilité du travail salésien dans les

paroisses au conseillcr pour la pastoralc dcs jcuncs. C'est rcsté
dans la rédaction délinitive dcs Constitutions.

L'art. 136 se base sur le fait que la pastorale des jeunes

constitue lc secteur qui rcntrc lc plus dircctemcnt dans I'identité
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de la vocation salésicnnc : << [.c Scigncur a indiqué à Don Bosco
les jeunes. spécialement les plus pauvrcs. comme premiers et
principaux destinataircs dc sa mission » (Const 2(r). Pour continuer
la mission dc notre Fondatcur. << nous éduquons ct nous évangéli-
sons selon un projct de promotion intégralc de I'homme "
(Const 31).

Cette idée mère. préscntc dans tout le tcxtc dcs constitutions,
nous aide à comprendre le profil du conscillcr pour la pastorale
des jeunes.

Son domoine, c'est " l'oction éducative et opostolique solésienne
dans ses dffirentes expressions,,. Ces " différcntcs cxpressions ,,

comprennent aussi bicn les contcnus esscnticls ct lcs fÏnalités du
service éducatif et pastoral de la Congrégation (c[. Const 31-39)
que lcs activités et les oeuvres par lcsqucllcs n«lus réalisons notrc
mission, << commc l'oratoirc et lc centrc dc jcuncs, l'école et les

centrcs prolcssionnels. les floycrs et lcs maisons pour jcunes en
dittïculté » (Const 42).

Parmi ces activités et ccs ocuvres, le CG21 a placé égalemcnt
les paroisses salésienncs. il pcut être utilc dc savoir pourquoi le
Chapitre général a voulu en conlier la responsahilité au conseiller
pour la pastorale des jcunes :

.. La nécessité et l'importance d'une pastorale communautai-
re : la communauté ecclésiale tout entièrc, composée cn fait
dc jeuncs et d'adultes, est objet et sujct, dcstinataire et agent
dc la pastorale:
La spécificité de notre mission auprès dcs jeuncs qui doit se

réaliser dans les paroisses, est mieux garantie par un seul
conseiller responsable;
On marquc mieux ainsi lc lien étroit quidoit exister entre nos
diverses oeuvres pastorales dans la communauté ccclésialc :
Oratoires-Centres de jeunes. écoles, paroisses ,r.22

Cette disposition a été reprisc par lc CG22, qui a confirmé
aussi la dénomination de .. consciller pour la pastorale des

22 cczt, M
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jeunes >>. « alïn d'exprimcr la pri«rrité rlonnéc aux jcunes dans
l'action salésicnnc » clans toutcs n()s ()cuvrcs éducatives et
past«lralcs.

A I'intéricur dc cc champ d'acti«rn. lc consciller pour la
pastorale dcs jcuncs a surt<lut unc lôche d'animation et d'oienlo-
rion dans unc douhle pcrspectivc :

- quc I'action pastoralc salésicnnc donnc la priorité aux jeunes
- et qu'on s'inspirc constammcnt <Iu Systèmc prévcntif.

Il lui rcvicnt cncorc d'oider les provinces à dévcloppcr leurs
projets et leurs cngagcmcnts pastoraux. dans un double but
égalemcnt :

qu'cllcs rcstcnt fidèlcs à l'csprit dc Dtln B«rsco

et que leur action répondc aux cxigenccs des temps et des

lieux.

Les trois axcs d'intcrvcntion tracés oninTer, oienler, assister

- trouvent tout lc long du tcxtc des Constitutions les domaines à

travaillcr : l'éducation, la catéchèsc, lcs ass«rciations. l'initiation
liturgique. I'oricntation des v«rcations, lcs critèrcs pastoraux ct la
préparation des animateurs (Ctlnst 31-48). Ce sont les facettes
di[[érentes d'unc tâchc uniquc. l,es Règlcmcnts généraux donnent
aussi quclques précisi<lns concrètcs. parmi lcsqucllcs l'élaboration
du projct éducatit provincial et local ticnt unc placc importante
(cf. Règl 4-10).

[æ travail dcmandé au conseiller pour la pastorale dcs jeunes

ct à son dicastèrc cst vastc et complcxc :

mencr dcs cnquôtcs ct des étudcs pour connaîtrc la situation
dcs jeuncs dans lcs divcrscs régions ct pour ol[rir une réponse
salésiennc adéquate:
proposcr dcs objcctifls en vue d'aidcr lcs ocuvrcs et les

provinces à dcvcnir toujours plus pastoralcs:
créer dcs canaux de communication périodiques ct dcs instru-
ments de coordination et d'évaluatitln;

- oftjr des matériaux ct dcs occasions de rcncontrc aux organis-

mcs pastoraux dcs prtlvinccs.
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Il devra donc toujours restcr en liaison avec les autres
dicastères et surtout avcc lcs conscillcrs régionaux pour un travail
coordonné et intégré.

I* conseiller pur la Famille salésienne et la communication sociale
(afi. 137).

Ce conseiller doit animer dcux sectcurs pastoraux. Le
commentaire aura donc deux partics. consacrécs I'une à la Famillc
salésicnne et I'autre à la communicati«ln sociale.

a) L'onimotion de lo Fomille solésienne.

Dans sa réflcxion sur la nature et la mission de la Société
salésienne. le CGS aflïrmait : .. Les salésicns ne peuvcnt repcnser
en toute vérité leur vocation dans I'Eglise sans se référer à ceux
qui sont avec eux tes porteurs dc la volonté du Fondnlsul ,r.3 I.e
CGS invitait donc à valoriscr ct à relancer la " Famille salésicn-
ne >>, et à mieux prcndre conscience «lu rôlc dc n«rtre Société à son

égard. C'est lc contenu de I'art. 5 dcs C-onstitutions.

Mais dans la révision opérée par le CGS. cet article fonda-
mental n'avait pas de corrcspondant adéquat dans lcs structures du
gouvernement à l'échelle mondiale. Car lc responsablc du projct
de renouvellement était le conscillcr pour la pastorale des adultes
qui cumulait la responsabilité de l'action salésicnne dans les

paroisses. avec celle de ., promouvoir l'organisation ct lcs activités
des coopérateurs et des ancicns élèvcs, et notrc coordination avec

d'autres mouvements d'inspiration satésiennc rr.24

Après avoir évalué les six annécs écoulées, lc CGZI décida
d'expliciter davantage dans I'art. l4l la tâche de sensihiliser et
d'animer la Congrégation au rôlc qui lui cst mnfTé dans la Famille
salésienne. Il a aussi modifié dans cc sens la répartition des

23 cc^ç, t-st
24 Consrirutions 1971 arl. l4l
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charges à I'intérieur du Conscil général cn établissant un <( conseil-
ler pour la Famillc salésiennc >, dont la première rcsponsabilité
serait dc rcndrc cffcctif l'art. 5 dcs Constitutions.

C'est la préscntation quc n«rus retrouvons à préscnt, avec les

modifications et les éclaircissemcnts quc nous vcrrons. dans la
rédaction défïnitive des Constituti<lns.

Pour bien saisir le profil dc ce conseillcr, il sera bon de
donner une précision sur sa dénomination. il n'cst pas le conseiller

" de ln » Famille salésienne : car cllc n'a pas, en [ait, dc " Conseil
général » propre. élu par lcs groupcs dc la Famille; il n'cst donc
pas un conseillcr élu par la Famille salésicnnc. Mais Il est le
conseiller « pour " la Famille salésienne : il cst élu par le Chapitre
général des SDB. il est membre du Conseil général de la C-ongré-
gation, et son mandat est explicitemcnt lié aux responsabilités
particulières «Ie notre Congrégation vis-à-vis dc la Famille
salésicnne (Const 5).

C'est pourquoi I'art. 137, que nous étudions, assignc au
conseiller les tâches suivantes :

l. - Animer lo Cong'égotion dans le secteur de la Famille solésienne,

Il doit donc veiller à ce quc les salésicns :

prennent une consciencc touj<lurs plus vive dc cette réalité
charismatiquc qui agit dans l'Eglise grâce à l'intuition de Don
Bosco:1'
approfondissent la connaissance de sa dimension historique.
pastorale ct dynamiquc:26
répondcnt d'une manièrc cflficace et concrètc aux responsabili-
tés que la volonté du Fondateur lcur a confiée à l'égard de la
Famille salésienne.

2s ct. cc2l, qoz

26 cr. cc§ 1sl-177
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2. - Promouvoir la communion des différcnts groupes, dans le
respect de la spécificité de leur vocation, de lcurs statuts et de leur
autonomie.

La communion est exigéc par le charismc qui caractérise la
Famille salésienne (Const 5).

Le conseillcr doit donc aidcr les groupcs à toujours mieux
prendre conscience dc lcur signification, dc lcur appartcnance à la
Famille salésienne. et à en fairc I'cxpéricncc. Il lavoriscra donc des

initiatives concrètes dc coordination. dc dial«rguc. dc collaboration
<< pour un enrichissemcnt mutucl ct unc plus grandc lécondité
apostoliquc ,,.

3. - Orienter et aider les provinccs développcr sur leur territoire
I'Association dcs Coopérateurs salésiens ct le mouvcmcnt dcs

Anciens élèves.

Il faut noter plusieurs points :

ce qu'il doit animer, c'est la Congrégation (confrères et
communautés);
ceux chez qui il a à promouvoir la communion, ce sont tous
les groupes de la Famillc salésicnnc:
ce qu'il doit orientcr et aider, ce sont lcs provinces. qui sont
directement chargées par lcs Règlcmcnts généraux
(cf. Règl 36. 38- 39. 147) de s'intéresscr aux Coopérateurs et
aux Ancicns élèves. La mention particulièrc de I'dssociation
des Coopérateurs ct de celle dcs Anciens élèvcs sc justifie par
le fait que si tous les groupes dc la Famillc salésienne recon-
naissent dans le Recteur majcur leur ccntre d'unité, les

Associations des C-oopérateurs et des Anciens élèves ont le
Recteur majeur comme supérieur direct. [.eur développement
constitue donc un devoir particulier et direct de la C-ongréga-

tion et de chaque proünce sur son tcrritoire.

b. Lo communicotion sociole.

L'autre secteur qui luiest conlié cst cclui de la communication
sociale.
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Dès leurs premières rédactions. lcs Constitutions salésiennes
ont indiqué parmi les lins de la Société la prcsse et la dififusion de
bons livres. Mais dans les structures du gouvcrnement central, ce
n'est qu'en 1948 qu'unc responsahilité spécilique pour la presse
(en même temps quc pour le Bullctin salésicn) fut confiéc à un
membre du Conseil supéricur, après quc lc CG XVI cut décidé de
porter de trois à cinq le nombrc dcs conseillcrs.

Au CG XIX, cette responsabilité fut conllée au " conseiller
pour la pastorale dcs adultes >) avcc une lormulation mieux
adaptée aux temps et plus large dans ses contenus : " Il s'occupera
(...) dc l'information salésiennc (« Bullctin salésien .) et des
moyens de communication socialc » (n.27).

Le CG22 a marqué un moment [ort dans la réflexion sur
I'engagemcnt de la Congrégation dans le secteur dc la communica-
tion sociale. L'art.6 des Constitutions, comme nous I'avons vu. en
souligne I'importance pour l'éducation à la foi, quicst unc dcs fins
de la Société. et I'art. 43 s'appuie sur l'intuition et I'exemple de
Don Bosco pour Ia situer parmi lcs priorités apostoliques de la
mission salésienne.

Cette volonté de relancer et de concrétiser notre engagement
dans la communication sociale amcna le CG22 à considérer qu'il
fallait attribucr ce secteur à un conseiller général. Mais pour ne
pas multiplicr ces dernierc et vu qu'il n'était pas suffisant de le
conficr à un secrétariat central comme le permet l'art. 108 des
Règlements, il décida d'en charger le consciller pour la Famille
salésienne. læ jumclage dc cc secteur aurait pu se faire avec un
autre. mais c'est celui que le CG22 a jugé le plus indiqué. bien
qu'il s'agisse de réalités distinctes.

Ce préambule historique et la tencur du texte font compren-
dre les tâches principales qui incombent au conseiller responsable
de la communication sociale.

Il est tout d'abord appelé à onimer lo Congrégarlbn dans son
secteur. Ce qui implique une prisc dc consciencc sérieuse dans
toute la Congrégation et un engagcment culturcl et apostoliquc
renouvclé dans ce domaine : il s'agit d'assimilcr et d'appliquer les
articles des Constitutions déjà cités (Const 6 et 43), précisés et
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développés dans lcs Règlcmcnts généraux (ct Règl 6.31.32.33.
82.142).

Ces articles tracent les ligncs d'action pour le consciller ct son

dicastère. cn vue dc o promouvoir nolre pnisence dans le secteur de

la communication sociole " (Règl 3l). En voici quclqucs-uncs :

Travaillcr à découvrir ct à former dcs animateurs et des

experts en communication socialc: préparcr et recyclcr des

salésiens pour la communication en milicux populaires. au

service de la mission;
préparcr dcs moycns adéquats pour rcnouvelcr l'action salé-

siennc dans l'utilisation des massc-médias commc instruments
culturels. éducatifs et apostoliqucs:
offrir I'assistance requise pour que les provinces puissent

s'organiser dans la communication sociale:
permettre le recenscmcnt et I'analysc de la présence salé-

sienne dans la communication socialc;
prendrc soin du burcau de prcsse ccntral ct des bureaux de

presse provinciaux.

Tout ce travail exige une entcntc constantc avcc les autres

dicastères, avec lcs conseillers régionaux et avcc lcs provinciaux.

Avec ce travail prioritaire d'animation ct dc promotion. I'art.
137 assigne au conseiller celui dc coordonncr, au niveau mondial.
les centres et les structures gérés par la Congrégation dans le

domaine de la communication sociale. [.cur gestion reste conllée
à la rcsponsahilité et à la compétencc dircctc des provinces- Mais
cela n'enlève rien à I'opportunité. pour nc pas dire la nécessité.

d'une collaboration entre les diffiérents centres, pour qu'ils puissent

réciproquement tirer profit dcs idécs. des techniques et dcs

initiatives, et rendre ainsi la préscncc salésienne plus cfficace dans

ce secteur.
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Le corceiller pour les missions (an, 138),

La responsahilité dcs missions de la part du gouvernement
central de la Congrégation est restéc longtemps. depuis les
origincs pour ainsi dirc. conliée au prélct (vicairc) général. Aucun
articlc des Constitutions n'avait jamais établi ccttc compétcnce.
Celle-ci était attribuéc au préfet général conformément à l'art. 6
du ch. IX des C«rnstitutions (édition 1924), qui stipulait que << lcs
chargcs de chaquc mcmbrc du Chapitrc supéricur étaient réparties
par le Recteur majeur sclon lcs nécessités ".

En 1947,le CG XVI décida de portcr Ie nombre des conseil-
lers généraux de trois à cinq. L'année suivante. lc Rcctcur majeur
nomma deux nouveaux conscillcrs et confia à l'un d'eux la charge
spécifïque dcs missions.

Dans la restructuration du Conscil supéricur, cependant. Ie
CG XtX attribua dc nouvcau le soin dcs missions au préfet
général, et introduisit deux conditions préciscs : (< pour la solution
des problèmcs missionnaires proprcs à chaquc pap, il sera aidé par
le supérieur majcur chargé dc Provinccs qui a dans son groupe Ie
pap missionnaire en question; et pour le travail d'organisation et
de coordination, il aura à sa disposition un Bureau missionnaire
central ,r.27

Après une nouvellc réflexion. le CGS. introduisit dans les
Constitutions rénovées le conscillcr pour les missions parmi les
membres du Conseil chargés de secteurs spéciaux. C'cst l'organisa-
tion que nous rctrouvons dans la rédaction définitive des Constitu-
tions, à I'article que nous sommcs cn train d'cxaminer.

Ces considérations historiqucs ont bcsoin d'une rcmarque : lcs
réflexions et lcs divcrscs solutions dcs Chapitres généraux
portaient sur la structure la plus adaptéc à donncr pour que le
Recteur majcur et son Conscil puisscnt micux prcndrc en charge

27 cr. cc xrx n.2z
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et promouvoir l'action missionnairc salésicnnc. Mais tous lcs
Chapitrcs généraux qui sc sont «lccupés clu thèmc tlcs missi«rns «tnt

toujours été unanimcs à rcconnaîtrc quc la Congrégati«ln doit vivrc
et rcnouvclcr sans ccssc l'idéal missionnairc dc Don B«lsco :

celui-civoulait quc .. l'oeuvrc dcs missions [ût la hantise constantc
de la Congrégation. au point dc lairc partic dc sa nature et dc son

but ,r.ls Cet idéal. nous le rctrouv«rns claircmcnt cxprimé dans lc
texte actuel dcs Constitutions parmi les finalités dc la Congréta-
tion (Const 6) ct parmi lcs articlcs clui traitcnt dcs dcstinataircs
(Const 30).

Ce .. scctcur spécial " s'étcnd à I'action missionnairc dans

laquclle la Congrégation accomplit " unc ocuvrc dc paticntc
évangélisation ct dc fondation dc l'Eglisc «lans un sroupc humain
déterminé ".I

Dans cc scctcur. l'art. 138 assignc au c«rnscillcr pour lcs

missions quatre tâchcs principalcs.

l. - h'omouvoir dons loule lo Société l'espil et l'eng«gement

missionnoitz. Cclmme nous l'avons vu, Don B<lsctl a v«rulu quc sa

Congrégation fut fortcmcnt missionnairc ct a considéré quc le
travail missionnaire était un dc scs traits csscnticls (cl. Const 30).

Conservcr, approfondir ct accroître I'csprit missionnairc est

donc une dimcnsion dc la {ïdélité au charismc origincl. La fcrvcur
missionnairc quc Don Bosco a su évcillcr au déhut dc s«rn ocuvrc,
le conseiller pour les missions cst appclé à la ntlurrir par dillérents
moyens :

les canaux d'information appropriés sur lcs activités mission-
naircs. sur l'histoire et lcs grandcs l-igures dcs missionnaires dc

I'Eglise et de la Congrégation;
la présentation adéquatc de la vocation missi<lnnaire:

dcs rcnc«rntres. dcs contacts avcc lcs rcsp<lnsablcs provinciaux:

B cC§ 471: cl. cG XIX n. 483

§ $.,q,c, o
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- la mohilisation dcs jcuncs et dc la Famillc salésicnne.

S'il est authcntique. cct csprit missionnairc provoqucra
I'expansion «lc l'cngagcmcnt missionnairc : I'animation nc peut se

passer de ces dcux aspccts.

2- - Coordonner les initiotives à travcrs lesquellcs s'exprime ct se

développe l'intérêt pour les missions. Il s'agit de ccllcs qui. dans la
destination du pcrsonncl nouvcau autant quc dans lc scctcur
économique et financicr, dépasscnt le cadrc d'unc province ct
requièrent une vision globalc dc la préscnce missionnaire salésien-
ne.

3. - Oienter car il faut quc lc travail dans les missions et lcs
initiativcs dont il vicnt d'être qucstion aient un style salésien ct
répondcnt aux hcsoins dcs pcuplcs à évangéliscr. Ccs dcux aspccts
sont illustrés dans l'art. 30 dcs Constitutions. qui voit dans l'action
missionnaire unc oeuvrc qui doit mobiliscr tous les cngagcments
éducatifs ct pastoraux proprcs à notre charismc. et requicrt du
salésicn la capacité d'assumcr lcs valeurs dcs pcuplcs au milicu
dcsquels il travaille.

Pour son travail. le conscillcr aura besoin cl'un Dicastère avec
des bureaux d'étude, de consultation et clc contact avec les autrcs
conscillcrs généraux ct régionaux, avec lcs provinciaux. lcs
procures missionnaircs (cf. Règl 24) et avcc lcs organismes
ecclésiaux qui travaillcnt dans lc sectcur dcs missions.

4. - ds.surcr la prôporolion spéciftque et l'og1iornomento des

missionnoit'es. [-cs initiativcs en ce scns pourront. selon lcs cas.

être gérées dircctemcnt par lc Dicastère. après entente avec les

provinciaux. ou bien s'organiscr à dcs nivcaux régionaux ou
provinciaux. Cc qui compte, c'cst dc proposcr des instruments
valablcs pour unc pédagogie missionnairc qui préparc lc missi«rn-

naire à répondre aux exigcnccs dc l'évangélisation d'aujourd'hui.
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LYconome ÿnéral @rt. 139)

Depuis la premièrc rédaction tlcs Constituti«rns jusqu'à

aujourd'hui. l'écon<lmc a toujours cu sa placc clans le Conseil
général.

Dans la rédaction actucllc. il figurc parmi lcs ctlnscillcrs
chargés dc scctcurs spéciaux.

Ce n'est pas que l'administratitln dcs hicns tcmp«lrcls lÏgurc
parmi lcs sccteurs pratiqucs dc la mission salésicnnc. mais cllc cst

une climension préscntc à chacun tl'cux. En cffct, la mission cst
confiéc à une communauté d'hommcs qui doit vivrc, agir, s'organi-
ser, crécr ct alimcntcr des activités apostoliqucs : il lui faut donc
dcs moyens éc«rnomiqucs.

Trois tâches. cn particulicr, sont attrihuécs à l'éc«rnomc
général.

1. - La responsobilité directe de l'adminisuntion dcs biens qui
n'appartienncnt pas à une province ou à unc maison détcrminée,
mais à toutc la Société. Conformémcnt à I'art. 190 dcs Constitu-
tions, l'économe administrc ccs bicns sous la dircction et le

contrôlc du Rcctcur majcur et dc son Conscil, à qui il rcnd
compte régulièrcmcnt dc sa gcstion (ct Règl 192).

2. - La coordinotion et le contrôle des odminislrolions prot'inciales.

[.cs deux tâches visent à obtcnir que la gcstion économique ct
administrative. à chaque nivcau, répon<lc aux cxigcnccs dc la

pauvrcté religicusc et au scrvice dc la mission salésicnnc. Ces cleux

exigences doivcnt caractériscr notrc administration des biens
temporels : même si elle cmpruntc aux aclministrations civilcs scs

structurcs et ses méthodes, elle doit se réaliscr sclon des critèrcs
qui ne peuvent se passcr dcs normes ct dcs principes moraux
d'unc Congrégation rcligieusc. Et lcs critèrcs qui divcrsil'ient un
Institut religieux d'unc société industricllc ou commcrcialc sont

222



précisément la pauvrcté pcrsonnelle et communautaire, et
I'administration dc.s hiens en vuc de la mission dc la Société.m

C'cst pourquoi l'économc est appclé à donncr lcs orientations
opportuncs, à coordonncr les initiativcs qui viscnt à Ia formation
adéquate des économcs. à évalucr lcs projcts de constructi«rns ct
les autres opérations dc naturc économique, à contrôlcr I'exécu-
tion de I'art. 188 des Constitutions, à examiner le compte rcndu
annuel que lcs pr«rvinccs doivcnt cnvoycr conformémcnt à I'art.
192 des Règlcments.

3. - Veiller à ce que soient obscrvécs les normcs nécsssaircs à une
saine administration. Les critèrcs indiqués plus haut requièrent à

tous les dcgrés une administration ordonnéc, transparcnte,
contrôlablc, présentéc selon unc tcchnique moderne proportion-
née à son importance.

La structuration du dicastèrc dc l'économat général, avec scs

bureaux administrati[s, techniqucs, patrimoniaux, et d'autrcs
serviccs de tous ordres, est le support qui permet l'organisation
efficace du service central dans ce sectcur délicat et indispensable.

Les conseillers régionaux (art. 140. 154. 155)

L'étude de la composition du Conscil général a déjà s«ruligné
la nouveauté importante quc constitucnt les conscillcrs régionaux
introduits par lc CG XIX. (ct Const 133).

L'art. 140 précise à présent lcur rôle.
Il s'agit surtout de cc qu'on appelé lc .. lien vcrtical »> en vue

d'une communion constante et vivantc entrc le centre dc la
Congrégation et lcs provinces.

La première tâche dcs conscillcrc régionaux cst en effet de
promouvoit'une lioison plus directe enlre les provinces et le Recleur
majeur et son Conseil.

-m cf. cc§ 72o

223



l-es conscillcrs régionaux sont dc plein droit memhres clu

Conseil général; ils participcnt habitucllcmcnt aux réunions dcs
sessions plénièrcs du Conscil. pour traiter dcs prohlèmcs lcs plus
importants. étudier les thèmes cl'intérôt général pour la Congréga-
tion, examincr ou évalucr lcs rclations sur lcs visitcs cxtraordinai-
res aux provinces, nommcr les provinciaux. promouvoir dcs
activités. C«lmme conscillers. ils vivent cn corcsponsahilité dc
travail et en communion avec le Rccteur majeur ct avec lcs autres
membres du Conseil, ct acquièrcnt unc connaissance de la
Congrégation au niveau mondial. Ils sont ainsi cn mcsure de
perccvoir et d'animer les grandes valcurs dc I'unité, de la commu-
nion. de la lîdélité au charismc dc notre Fondateur dans lcs
provinces qui lcur sont confiécs.

Par aillcurc. dans lcs sessions plénièrcs, lcs conscillcrs régio-
naux apportent une contribution particulièrcmcnt précieusc au

Conseil général pour détcrmincr et étudier lcs aspccts f<lndamcn-
taux de la vie dc la Congrégation ct pour donncr dcs orientations
et prendre des décisions à leur sujct. En cfl'ct, la connaissance
directe dcs situations de lcur région ainsi quc lcurs contacts
personnels et périodiqucs avec lcs organcs de gouvcrnemcnt et
d'animation au niveau provincial ct local, et avec les confrères
individucllemcnt, leur permettent d'apporter au Conseil une
sensibilité particulièrc et spécifique. On pcut dirc que la complé-
mentarité entrc I'unité et la déccntralisation trouvc dans lc profil
et dans le rôlc dcs régionaux unc cxprcssion cn quelquc sorte
personnalisée.

Ce travail de promotion nc comportc pas de pouvoir dc
gouvernemcnt chez les conscillers régionaux (sauf dans lcs cas de
visites extraordinaircs, pour lcsqucls ils rcçoivcnt du Recteur
majeur unc autorité déléguéc : ct Règl 104) : ils ont une tàchcde
promotion, d'onimation et de liaison, qui nc limitc pas les compé-
tcnces constitutionnclles des supérieurs provinciaux ct locaux ni
celles de leurs Conscils (Règl 137)-

La seconde tâche des conscillcrs régionaux est de veiller aux
intérêts des prot ince.r qui leur sont conllécs. Outrc cc qui a été dit
à propos dc la prcmièrc tâche. cc point aflirmc que les affaires qui
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concernent les provinces trouvent cn la pcrsonne dcs c<lnseillcrs
régionaux unc mé«liation d'étudc. dc clarification ct «I'cxécution
rapidc. L'exprcssion « intérôts dcs provinccs >> cst volontaircment
imprécisc, pour permcttrc unc interprétation très large. Rcstant
sauvc la possihilité pour tous lcs supérieurs et tcs c«rnfirèrcs des

provinces dc communiqucr dircctemcnt avec lc Rcctcur majcur,
avcc lc vicairc ct avcc lcs conscillcrs des scctcurs spéciaux. les

conscillers régionaux ont l'cngagemcnt précis dc s'intércsscr à
chaquc sccteur dc la vie et dc la mission des provinces, pour
apporter au Conseil général lcur sensibilité aux problèmes
particulicrs.

La troisième tâche, qui découle dc ce qui précè«lc, est de
pemettre ou Conseil généru| de connoître les situotions locales.

Il sera bon cle compléter les réflcxions sur lc " lien vcrtical "
(centrc - provinccs) par dcs considérations sur lc " lien horizon-
tal » que lcs Constitutions conllcnt aux mômcs conseillers
régionaux dans les articles 154 et 155.

Par « lien horizontal >>. on entend le lien des provinces enlre
e//es. Sa néccssité n'échappe à pcrsonnc, tant à cause de la

complexité et dc l'intcrdépendancc dcs prohlèmcs, que de la
multiplicité des structurcs ecclésiales et civilcs qui travaillcnt dans

les divers sectcurs. Les situations dépasscnt souvcnt lcs possihilités
d'une provincc et exigent la pleine valorisation clu pcrsonncl.
Toutes raisons valablcs pour institutionnaliser ce lien horizontal.
que les conscillers régionaux ont précisémcnt à réaliser.

A propos de ce licn. il faut tenir compte de la distinction cntre
les o groupes de provinces " (régi«tns) et les <. conférences provincio-
/es ,, deux formcs dc rcgroupemcnt destinécs à favoriscr l'échange.
Dans les « groupcs de provinccs ", il est possihlc d'obtenir un
certain lien horizontal. mais il est souvcnt conditionné par dcs

factcurs géographiques, linguistiques, culturcls, socio-politiques.
ecclésiaux qui pcuvent le limiter scnsiblcmcnt. Par contre, lorsquc
I'a[[inité et la communauté dcs situations pcrmettcnt et exigcnt un
lien plus étroit entrc certaines provinces. des .. conlérences
provinciales >> sont constituécs.

1.3 - 15
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Une conséquence de cettc distinction sc rcflètc dans la
constitution mêmc des .. groupcs ,r ou dcs .. conlércnces ,r. La
constitution des groupcs est de la compétcnce du Chapitrc
général. Ceci s'cxpliquc aussi par le fait que la «rmposition ct le
nombre de groupes a unc incidcncc sur lc n«rmhrc dc conscillcrs
régionaux, et donc sur la composition du Conscilgénéral : matièrc
très délicate, qu'il convicnt dc conller à la compétcncc du Chapitre
général lui-même.

Par contre. la constitution des confércnccs est du ressort du
Recteur majcur avcc le consentcmcnt de son Conseil, après
consultation dcs provinces intéressécs. Il cst évidcnt qu'à l'inté-
rieur d'un groupe dc provinccs, une ou plusicurs conflérenccs
peuvent êtrc consLituécs, ou mêmc aucunc. C'cst la souplcssc et
le fonctionncmcnt dcs structurcs qui constitucnt dans cc cas lc
critère détcrminant.

Nous trouvons encore un écho de ccttc distinction dans lcs
Règlements généraux : pour les groupcs. ils décrivcnt plus cn
détail les tâches dcs conscillerc régionaux déjà prévucs par I'art.
140 des Constitutions (c[. Règl 135-137). Mais pour lcs confércn-
ces ils se contcntent de préciscr la périodicité dcs réunions (au
moins une fois I'an), lc présidcnt (le conseiller régional ou son
délégué). la valeur d'oricntation des conclusions (sau[ lcs cas

spécialement ratifiés par lc Rcctcur majcur ct son Conseil). lcs
participants et lcs tâches qui lcur sont attrihuécs (ct Règl
139-142).

Pour être complct. il faut signalcr la disprxition dc l'art. 138

des Règlements qui prévoit la possibilité dc détachcr d'un ou de
plusieurs groupes quelques provinccs, sans constitucr un nouveau
groupe confié à un conseiller régional. Dans cc cas. le Chapitrc
général peut lcs unir en unc délégation pour laqucllc lc Rcctcur
majeur. avec lc consentemcnt dc son Conscilet après consultation
préalable dcs provinccs intércssécs, nommc un délégué pcrsonncl
régional, avcc lcs attributions et lcs tâchcs qu'il jugera opportun
de lui confier.

Ce délégué peut être invité par Ic Recteur majcur à assistcr
aux séances du Conscil général, pour rcmplir dc manièrc appro-
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priéc lcs tâchcs qui lui sont confiécs, mais il n'cst pas mcmbre du
Conscil et n'a donc pas lc droit dc votc.

33 Election des membres du Conseil général @rt.141-143)

Après avoir déterminé la composition du Conscil ct le rôlc de
chaque membrc. les Constitutions consacrent tr«ris articlcs aux
modalités de lcur élcction.

L'art. 141 commcncc par stipuler quc .. lcs mcmbres du
Conscil général sonL élus por le Chopitre générol, en un vote dlçtinct
pour chocun ,.

Dcpuis lcs déhuts dc la Congrégation jusqu'au CGS, l'élection
du préfct général. du catéchistc général et de l'économe général
se faisait par votc distinct pour chacun. Mais l'élection des
conseillcrs (d'ahord trois. puis cinq) se faisait en un vote unique :

chaquc capitulaire indiquait trois (ou cinq) noms sur un unique
bulletin de vote; aux conscillcrs élus, lc Rectcur majeur confiait
ensuite les chargcs sclon lcs nécessités.

Comptc tcnu dcs nouvcaux critèrcs qui I'avaicnt guidé dans la
restructuration du Conscil (déjà commencéc au CG XIX), le CGS
estima dcvoir égalcmcnt rcvoir les normcs dc l'élcction dcs
conseillers. Cc qui aboutit à la firrrmulation actucllc de l'art. 141.

EIle comporte dcux nouveautés importantes.

1. - L'élection, avons-nous dit. sc fait << cn un votc distinct pour
chacun ,r. [.,e Chapitrc cénéral lcs élit non sculement comme
membres du Conseil, mais avec unc tâchc précisc déterminée par
lcs Constitutions.

2. - l-c dispositif prévu pour l'élection dcs conscillcrs régionaux.
Eux aussi sont élus par Ie Chapitrc général en un votc distinct
pour chacun. Mais I'article indiquc quc cctte élcction est à faire
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" dc préférence sur unc listc préscntéc par lcs capitulaircs du
groupc dc provinccs conccrné ,r.

Cette solution ticnt compte dc dcux faits.
A. - L'appartcnancc de plcin dr«lit dcs conscillcrs régionaux au

Conseil général qui coopèrc avcc lc Rcctcur majcur à l'animation
et au gouverncmcnt de toute la Congrégati«ln. Ellc a été détcrmi-
nante pour la décision du CGS d'cn attribucr l'élcction à tout lc
Chapitre général.3r
B. - Les tâches confiécs aux régionaux - dans le licn << vcrtical >> el
.. horizontal ,, - rendcnt raisonnablc ct opportun quc lcs groupcs
de provinces qui seront confiécs à chaquc régional donnent dcs

renseignemcnts ct dcs rccommandations particulièrcs. Cctte clausc

n'obligc cepenclant pas lc Chapitre général, mais cxplicite un

souhait.

Les conditions requises pour qu'un confrèrc puissc être élu

membre du Conscil général. déterminécs dans lc sccond paragra-
phe de l'art. 141, sont dans I'csprit cxprimé dans lc commenl'aire
de I'art. 129 concernant lc Rectcur majeur. Il faut remarqucr que

pour le vicairc a été ajoutéc la condition qu'il soit prêtrc, vu qu'il
est supérieur majeur (c[. Const 4 et 123).

Lo durée en charge dcs mcmhres du C«lnscil général est

indiquée, tant pour lcs cas ordinaircs que pour lcs cas spéciaux,

par I'art. 142, qui ne présentc pas de nouvcauté par rapport à la
législation précédente.

Par contrc. le CG22 a introduit unc nouvelle disposition dans

I'art. 143. sclon laqucllc. en cas de décès du Rcctcur majeur ou dc

cessation dc sa charge. lc Chapitre général, qui doit êtrc convoqué

dans les neul mois, procédera à l'élection du Rcctcur majeur ct du

nouveau Conscil. Cc qui impliquc que tous lcs conseillcrs sont

alors relevés de lcur mandat.

La nouvelle normc résulte clc dcux considérations.

3l cr. ccs zx
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Avant tout, évitcr la néccssité de convoqucr. dans un délai
plus ou m«rins brc[. un Chapitrc général pour l'élcction dcs sculs

membrcs du Conscil. ct cncorc un autre. à son terme, pour
l'élcction du scul Rcctcur majcur.

D'autre part. il a scmhlé conltrrme à la naturc du mandat du
Rcctcur majcur et aux tâchcs clc son C«rnscil dc fairc toujours
colncidcr l'élcction du Rectcur majcur avcc ccllc clc s«ln Conscil.
Le Chapitre est ainsi mis en conclition, dans l'élcction dcs mcm-
hres du Conscil, dc tcnir comptc dc Ia pcrsonnc avec laquclle ils

auront à collahorcr dans l'animation et lc gouvcrncment de la
Congrégation.

3.4 Trois charges particulières

Après les articlcs qui traitcnt du Conseil général. nous en
trouvons dcux qui sc rélèrent à trois chargcs particulières intércs-
sant toutc la Congrégation.

a. I* secrétaire ÿnéral @rt. 144)

Le secrétaire général travaille au service du Rcctcur majeur
et de son Conseil ct. en vertu de sa charge, cn pleinc communion
avec cux.

Son rôle cst qualilié par les Constitutions commc " fionction
notariale ». sa signaturc fait donc foi pour tous lcs actcs officiels
du Rccteur majcur ct dc son Conscil. [r sccrétaire général a donc
naturcllcmcnt la responsabilité dc vcillcr à cc quc les actcs soient

rédigés complètcmcnt. dans la lilrme et dans la suhstance, en

conflormité avec cc qui csl. prcscrit par lc droit c«lmmun et lc droit
proprc.32

Son rôle exigc qu'il prenne part, mais sans droit de votc. aux

séanccs du Conseil, car de nombrcux actes o[ficicls sont liés à

32 Ct.. por analogie. C/C, can. 484
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l'activité et aux votcs du Conseil. C'cst à lui qu'cst conlîée la
rédaction des procès vcrbaux dcs réuni«rns clu C«lnseil. Il s'agit
d'unc tâche délicatc et importantc non sculcmcnt pour la régula-
rité dcs actcs, mais aussi parce quc ccs procès vcrhaux constitucnt
un instrumcnt utilc dc vérificati«rn pour lc C«rnscil. unc s<lurcc dc
documcntation pour les affaircs cn cours. et un servicc rcndu à

l'histoire pour I'avcnir.

L'articlc soulignc cxplicitemcnt <lcux rcsponsabilités attachécs
au rôle du sccrétairc général.

1. - Lcs bureaux du secrétariat général (lc hurcau du pcrsonncl ct
des statistiques, le burcau juridiquc et le protocole) : ccux-ci
offrent un scrvicc indispcnsable au Rcctcur majeur. à son Conscil.
aux dicastèrcs ct aux régionaux et. à travers cux. à toute la
Congrégation. L'organisation, le fonctionncmcnt. I'cfficacité ct la
mise à jour continuelle de ces hurcaux sont de la compétcnce du
secrétaire général.

2. - Lcs archivcs centralcs, qui rccueillcnt tous les actcs et
documcnts qui concerncnt lc gouvcrncmcnt ccntral de la Congré-
gation. Les archives sont divisées cn quatrc sccti«lns :

lcs archivcs historiques (avcc la documcntation ordonnée et
classée):
le dépôt (avec la documentation de toutc provcnance, non
enoore classée):
lcs archivcs courantes (avcc la documcntation mise en liches
et provcnant des bureaux dc la direction générale);
les archives secrètcs (contcnant lcs affaircs qui, par leur
nature, doivent rcster secrètes : cf. Can 489).

Enfin. pour êtrc complet, il faut signalcr quc I'art. 110 des
Règlements confie au sccrétaire général la publication dcs << Actcs
du Conseil général >>, organc olficicl pour la promulgation dcs
directives du Rcctcur majcur ct de son Conscil, et pour les
informations aux conflrèrcs.
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Après avoir décrit le pro[il ct le rôlc du secrétaire général.
I'article stipulc qu'" il cst nommé par lc Rccteur majeur avcc Ie
consentement dc son Conscil ct occupe son postc "ad nutum" >>.

Vu I'importance de son rôlc. il participc au Chapitre général
(ct Grnst 151).

b. lz lrrncureur général @rt, 145).

L'art. 745 conlirme ce qui avait déjà été établi par les Consti-
tutions avant la révision du CGS à propos du procurcur général.
Sa tâche principale est de traiter les affaircs dc la Congrégation
avec le Siège Apostoliquc. Sa nomination est de la compétencc du
Rcctcur majeur avcc le consentcment dc son Conscil: sa durée en
charge est << ad nutum ,, du Rectcur majeur. Sa participation au
Chapitre général est égalcmcnt confïrméc (Const 151).

Compte tenu du canon 212 du CIC. lc nouvcau texte précise
qu'il traite " ordinairement >> les affaires de la Congrégation avec
Ie Siège Apostoliquc. Ce qui implique qu'il présente, documente
et suit tous lcs dossicrs que la Congrégation adressc. conformé-
ment au droit. au Siègc Apostoliquc, ct qu'il traitc lcs affaires qui
intervienncnt entre lc Siègc Apostoliquc ct la Congrégation. Il est
le canal ordinaire de la communication ct des relations, restant
sauve la possibilité pour le Rcctcur majeur de se réscrvcr person-
nellcment ou de confTcr à d'autres des aflaires spéciales (ct Règl
10e).

[.æ nouveau Codc de droit canonique ne parle pas du procu-
reur général comme lc Codc précédcnt.33 ct rcmct implicitcment
toute normc au droit proprc. Lc Siègc Apostolique en reconnaît
en lait la charge au nivcau de la communauté m«lndiale dans

l'Annuaire pontifical.
[,c procurcur général exercc sa chargc sous la direction et la

dépendance du Rectcur majcur.

33 cr. clc 1917. can.5l7
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c. Iz postulaleur général (art. 145).

[,e deuxièmc paragraphc dc l'art. 145 préscntc le prolïl et la
tâche du postulateur général. Il a existé en fait chcz nous dcpuis
les premièrcs démarches du procès p()ur la cause dc béatification
et de canonisation dc Don Bosco. Il cst à préscnt inscrit, pour la
première fois. dans lc tcxtc dcs C«rnstitutions salésicnncs.

Cctte reconnaissancc s'imposait à causc clc I'imp<lrtance quc
les causes dc béatification et de canonisation dc nos conl'rèrcs ct
d'autres mcmbres de la Famillc salésiennc prenncnt dans I'histoirc
et la vic dc la Congrégation. et aussi parcc qu'il s'agit d'une tâche
officielle dc la Congrégation au nivcau de la communauté
mondiale, accréditéc juridiquemcnt auprès du Siègc Apostoliquc.

[-es tâchcs du postulatcur général sont délïnics par les normes
émanant du Siègc Apostolique.

Sa nomination et la durée dc sa chargc sont idcntiques à ccllcs
du procureur général.

lmplorons lo grôce de l'Espit Saint
sur les membrcs du Conseil générol et sur leur trovoil,
ofin que leur sen'ice en faveur de notre Société soit fructueux,
et qu'ils puissent l'accomplir ovec zèle el avec joie.

Alin que les membres du Conseil générol salésien
reçoivent lo grôce de colloborcr en parfoite unité
avec le Recteur majeur el enlre eux,
pour chercher en tout le bien de notre Société,
et la gtider ven une oction apostolique
toujours plus dynomique,
su,Toul dans le domoine de l'éducotion de lo jeunesse,

pions.
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Atîn que les membrcs du Conseil généru|
soienl les promoteurs d'un diolope conslont
ovec toules les ptovinces el loutes les communoulés,
mené dons le rcspect el evec couroge
pour un échange fécond d'idées et d'expéiences,
prions.

Afin que les Saléstens disséntinés dons le monde
soient dkposés à écouter les suggestions el les direclives
qui prot,iennent du Recteur mojeur el de son Conseil,
pottr colloborer à l'unité de la Congrégolion,
molgré le plurolisme indispensoble des situotions,
et pour que l'esprit de notrc Fondoteur soit gordé
dans son intégtité, son oiginolité et son universolité,
pions.
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4.LE CTTAPITRE GENERAL (ART. 146-153)

Le chapitre d'introduction dc la quatrièmc partic des Constitu-
tions a souligné avcc insistance la valcur fondamcntalc dc I'unité
(c[. Const 120. 122. 124) " pour sauvcgardcr dans lc pluralismc
légitime - le projet originaire dc notrc saint fon«latcur ct pour
asiure. la vic et l;c[ficacité de notre Congrégation ,,.x

Le premier et principal garant de ccttc unité doit être lc
gouvernemcnt au nivcau mondial (cf. Const 120). Parmi lcs
<< structures d'unité ", lc Chapitrc général occupe une placc

privilégiée. Il est " le signe ptincipol de l'unité de lo Congrégation

dons sa dit,ersité". C'cst cc qu'affirmc l'art. 146 qui ouvre la

section des Constitutions sur lc Chapitre général ct en décrit la
naturc. principalemcnt clans sa dimcnsion spirituellc.

4.1 Nature et tâches du Chapitrt général.

[,e Chapitre général n'est pas d'abord unc échéancc constitu-
tionnclle à observcr, ni une asscmhléc juridiquc. où prédomincnt
les préoccupations d'ordre canonique ou d'<lrganisation pratiquc
à hrève échéance. Il est avant tout unc « rcncontre fraterncllc "
(Const 146), " signe d'unité dans la charité ,,.3'5 C'est un momcnt
où la Congrégation s'cxprime fortcmcnt et s'cxpérimcnte profon-
dément comme une << communauté mondiale » (Const 59) qui se

rassemble dans les rcprésentants de toutes les circonscriptions ct
structures présentes dans le monde. C'cst à ccla que se réfère
précisément I'art. 146 quand il affirmc quc .. por le moyen du

Chopiue générol, ta Société enliè,e (...) cherche à connoître (...) lo
volonté de Dieu pour un meilleur sen,ice de l'Eglise ,.

Au moment du Chapitre général, l'idéal de la communauté
fraternelle ct apostoliquc. décrit au chap V dc la Règlc. devicnt
visible et vécu. au niveau mondial égalemcnt. non sculcment pour

Y ccs, lzo
3-§ c/C can. 631

234



les confrères capitulaircs, mais pour tous lcs mcmbrcs de la
Congrégation. qui sont impliqués dans sa préparation
(cf. Règl 112) ct inl'ormés à temps dc scs travaux (cl. Règl 124).
Tous pcuvent donc participcr d'unc manièrc concrète .. à la
communion d'csprit, dc témoignagc ct dc scrvicc quc la Société vit
dans I'Eglisc univcrscllc " (Const 59).

Pour lc Chapitre général égalcmcnt. ccttc communion a pour
fondcmcnt spirituel le mystèrc dc la Trinité (c[. Const 49), comme
le rappelle lc sccond paragraphc de I'art. 146. Les rcprésentants
de la Congrégation se réunisscnt au nom du Scigneur et sont
guidés par son Bsprit pour disccrncr la volonté dc Dicu, dans
I'aujourd'hui de l'histoire, pour un mcillcur scrvicc dc l'Eglisc. Ils
se livrent à une " ftflexion communc » qui a comme premiers
points de réflérencc I'Evangile, notre " règle vivantc » (c[. Const
196). puis le charisme dc n«rtre Fondatcur. « principc d'unité de la
Congrégation » (C«rnst 1m). et cnl'in la sensibilité aux hesoins des
temps ct des licux. caractéristiquc dc notrc esprit (Const 19) et
critèrc qui oricnte notre mission (Const 4l).

Læ Chapitre général cst donc unc asscmbléc qui sc dispose à

recevoir les m<ltions de I'Esprit Saint pour pcrmcttrc à la Société
de réaliser toujours sa mission sclon les nécessités du moment.

Il peut être utile de relire ici lcs recommandations faites par
le Rccteur majcur dans la lettrc de conv«rcation du CG22: elles
gardent leur valcur aussi pour I'avenir : " il faudra qu'il soit en
accord profond avec l'Bsprit du Seigncur: qu'il entraîne la
Congrégation dans une réflexion attentive sur ce moment de
I'histoire. sur notre solidarité avec lcs urgences du monde et les
besoins des pctits et des pauvres: qu'il nous fassc grandir en
harmonie avec le projct initial ct scs valeurs originalcs quc I'Esprit
suscite pour une vitalité qui saura «Iépasscr la caducité de ses

propres formes. Les élémcnts spirituels qui devront caractériser cet
événement du Chapitre seront : la rcncontrc liatcrnelle des
Salésiens vcnant dcs expéricnccs culturcllcs ct apostoliques les
plus variées, une transparence et une lucidité radicalcs pour ce qui
touche notre cheminemcnt à la suite du Christ. notre prédilcction
pastorale pour la jcunesse. le sens de l'unité d'unc même vocation
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chez tous ceux qui se sentcnt appclés à "marchcr avcc Don Bosco".
par une réflexion sérieuse, spirituclle. libre, convcrgcnte. I'ouver-
ture personnelle et la docilité communautaire à l'tsprit Saint qui
sera le principal et véritable artisan dc l'unanimité qui devra sc

faire dans I'assembléc ".'s

Chaque Chapitre général est un .. don de I'Esprit Saint " à la
Congrégation et à l'Eglise. C'est un " événcmcnt ecclésial " qui
nous place dcvant le Peuple dc Dieu ct à son service cn tant que
salésiens, et c'cst << un momcnt privilégié de fidélité à notre
vocation ,.'17 .. La célébration d'un Chapitre général doit être un
moment de grâce et d'action de I'Esprit Saint dans I'institut. Il
devrait être unc joyeusc cxpériencc pascalc ct ecclésialc profitahle
à I'institut lui-même et à toute I'Eglisc ".'s

Relisons dans cette lumière les parolcs prononcécs par Don
Bosco dans I'introduction au premicr Chapitre général dc notre
Société en 7877 : .. Dans le saint Evangilc, lc divin Sauvcur dit
que là où deux ou trois sont réunis cn son nom. il se trouve
Iui-même au milicu d'eux. Nrrus n'ovons d'aulre hut dons ces

ossemblées que lo plus g'onde gloire de Dieu et le solut des ômes

rachetées par le sang précieux dc Jésus Christ. Nous pt-ruv«rns donc
être certains que le Seigneur se trouvcra au milicu dc nous et qu'il
conduira personnelcment les affaires dc manière qu'elles tournent
à sa plus grande gloire ,.3e

L'art. 747 complètc lc précédcnt en préscntant la naturc du
Chapitre général dans ses aspects juridiqucs : son nutoité et ses

compétences-

I.e texte commence par reprcndrc cc qui a déjà été cxplicité
à I'art. 120 à propos des structures fondamcntales dc notre
Société : .. L'autorité suprêmc sur t«rutc la Congrégation appar-

% Acs n.305 (re82). p.8
37 ct ih., p. z-s
§ Cl. Elé,rors cssouicls dc I'cnscigronctt dc I'Eglisc rur la vic rcli§ansc, CRIS, 31.5.1983.

n. 5l
3e MB xm.zst
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tient au Chapitre général » (Const 120). C'est un principe
conlïrmé égalcment par le Codc dc dr<lit canoniquc.a0

L'ouloité du Chopiu'e générolest distincte de cellc du Recteur
majeur. En tant quc Modératcur suprômc. celui-ci << a un pouvoir
ordinaire dc gouverncmcnt (...) sur toutes les provinccs, maisons
et confirères » (Const 127 cl. can. 622): Durant son mandat, son
autorité est cst pcrsonnellc, univcrselle ct permanente: une
succession immédiate. ainsi quc la suhstitution par lc vicaire en cas

de décès du Rccteur majcur, assure la présencc inintcrrompue de
cettc autorité dans la Congrégation. Cepcndant, comme lc Recteur
majeur est élu par le Chapitre général ct cst tenu d'cxcrcer sa

charge ., selon le droit » (lc droit universel de I'Eglisc et lc droit
propre étahli par le mêmc Chapitre général), on pcut dire que le
Recteur majeur est soumis à l'autorité supéricurc du Chapitre
général. Celui-ci. par ailleurs, est essentiellcment un organe de
gouvernement .. ad hoc ,, : conv«lqué par le Rcctcur majeur pour
un temps détcrminé (même s'il pcut y avoir plusieurs sessions). il
n'exerce son autorité que pendant la période comprisc entre les
actes officiels cl'ouverture et de clôture (ct Règl 117 et 134). Son
autorité est suprême. non seulcmcnt parce quc c'est dc lui que
dépcnd l'élection du supérieur général. mais surtout parce que
c'est de lui qu'émane lc droit propre. Seul lc Chapitrc général. en
effet. a I'autorité législativc sur la S«rciété tout entièrc. Au Recteur
majcur revient d'interpréter lcs l<lis << pour la dircction pratique »

(cf. Const 192).

En ce qui conccrncles tâches du Chopitre,l'article précédent
a déjà parlé de sa tâche principalc : réfléchir ensemblc pour rester
fidèles à I'Evangile et au charismc salésien. et répondre aux
changcments culturels et aux nouvclles exigences des destinataires.
[,e Code de droit canonique, cn cl'autrcs tcrmcs. affirmc que lc
Chapitre général << a surtout pour mission : «le protéger le patri-

40 ct.Ctc, can.63l par. I
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moine de I'institut (...) ct dc promouvoir sa rénovation ct son

adaptation sel«ln cc patrimoinc ,r.al

L'art. 747 spécific cette tâche glohalc en cxplicitant trois
flonctions qui sont dc la compétcncc particulièrc du Chapitrc
général :

n) étoblit'des lois pour l'enscntble de lo Société

Il a déjà été dit que le Chapitrc général cst lirrganc législatif
de la Société. Dcpuis quc lcs Constituti«rns. rédigées par notrc
Fondateur, ont été approuvées dé[înitivcment par le Siège

Apostolique (1874). toutcs les m«xlifications dc la Règlc ont
émané des Chapitrc généraux qui sc sont succédé : cn particulier
le CG X de 1X)4 (après les nouvcllcs normcs de I'Eglisc sur les

Instituts religicux en 1901), lc CG XII dc 1922 (après la promulga-
tion du nouveau Codc dc droit canoniquc en 1917) et, à la suite

du Concile Vatican II et sur son mandat, lc CGS (1971-1972\,le
CG21 er le CG22. qui ont pourvu à la rédaction nouvelle du textc
des C.onstitutions d'après lcs dircctivcs conciliaircs. Dans I'avenir.
l'une ou I'autre modification dcs Constitutions reste toujours
possible, mais cela ne revient qu'au Chapitrc général, .. avec

l'approbation préalable du Siègc Apostoliquc " (cf. Const 148).

Les Règlcments généraux. eux aussi. qui lormcnt avec les

Constitutions un corps normatif unique ct conticnnent de vraies

lois de caractère universcl, sont dc la compétcncc cxclusivc du

Chapitre général.a2

b) tratter les offoires les plus impotTonles de lo Congt'égotion

Le Chapitre général pcut donncr des orientations doctrinales
sur la vie et la mission de la Congrégation (c[. Actcs dcs CG 19,

20,21), mais il peut aussi délibércr sur dcs prohlèmcs particuliers,
faire de ces décisions unc obligation p«rur tous lcs conlièrcs et en

al Crc, can. 631 par. 1

42 Cf. info : Intr«ruction aux Règtemenls généraux p.
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conficr I'exécution fidèlc au Rcctcur majcur avec son Conscil ou
aux supéricurs des autrcs nivcaux. Ces délibérations doivcnt être
conformcs à I'csprit dcs Constituti«lns. commc dit l'art. 148. et
doivent ôtrc promulguécs par lc Rcctcur majcur pour obtenir
force de loi dans la Congrégation.

c) élire le Recteur mojeur et les membres du Conseil généru|

C'est un actc qui cngagc plcincmcnt la rcsponsahilité de
chaquc capitulaire dcvant la Congrégation : il doit donc se
préparer par la prière et se vivre cn csprit de foi (cf. Règl 127).La
procédure est établic par I'art. 153 dcs Constitutions : la majorité
absoluc est rcquisc, ct il nc pcut y avoir que quatrc scrutins au
maximum. D'autrcs précisions sur la procédurc sc trouvcnt dans
les Règlemcnts généraux (cf. Règl 126-133).

4.2 l'réquence de convocation.

La fréquence ordinaire dc convocation du Chapitre généralest
de six ans (Const 149). comme le mandat du Rcctcur majcur et
des mcmbres du Conscil général, qui sont élus par le Chapitre
général (cf. Const 128 ct 142). Ce rythmc dc six ans peut être
modifïé dans lc cas dont parlc l'art. 143 des Constitutions : à la
mort du Rcctcur majcur ou s'il ccsse sa charge durant son mandat
(c[. Const 142).ll faut aklrs procédcr à unc nouvcllc élcction, tant
du Rccteur majeur que de son Conseil.

La convocation d'un Chapitre général extraordinaire est
possihle lorsqu'unc raison grave le rcquiert, au jugcment du
Recteur majeur, qui doit ccpendant obtcnir le c<lnscntement de
son Conseil. L'intervcntion du Siègc Apostolique n'est plus rcquise
par lc nouvcau Codc dc droit canonique.

43 La composition du Chapitre général.

Conformément à sa naturc décrite plus haut, le Chapitre
général doit avoir unc composition tcllc qu'il soit représentotif de
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tout l'lnstitut.tl L'art- 151 des Constitutions corresp(ln«l plcinc-
mcnt à cettc disposition.

Il énumèrc d'abord les mcmhrcs o ex oflîcio,, ou de drtlit : le
Recteur majcur et les membrcs du Ctlnscil général (ceux qui
terminent leur mandat et lcs nouvcaux élus au «lurs du même

Chapitre). lcs Rcctcurs majcurs éméritcs. lc sccrétairc général. le
procuratcur général. le régulatcur du Chapitre général, lcs

provinciaux et lcs supéricurs dcs quasi-pr«lvinces (lcs uns et lcs

autres remplacés évcntuellcmcnt par lcurs vicaircs rcspcctifs).

Viennent ensuite les délégués élus parmi lcs prolès pcrpétuels dans

les diverses circonscriptions dc la Congrégation.

Cette composition assure avant tout la préscnce dc tout lc
gouvernemcnt ccntral ordinairc dc Ia Congrégation dans la

personne du Rcctcur majcur ct clc son Conscil.
En outre, chaquc circonscription ordinairc (province ou

quasi-provincc) est représcntée par deux confrèrcs au moins : le
supérieur et un délégué élu par lc Chapitrc provincial. D'autrcs
circonscriptions juridiques évcntucllcs gardcnt lc droit d'envoyer
un représcntant au Chapitre général. sclon les normes délinies
dans leur décrct d'ércction (ct-. Const 15{r: Règl I14)-

Ensuite pour assurer la prédominancc numérique des capitu-
laires élus par rapport aux participants dc droit, notre droit a

codifîé la procédure de l'élcction dcs délégués cn fonction du

nombrc des confrères dans lcs provinccs : lcs Chapitres dcs

quasi-provinccs et de chaque province comptant moins de 250

profès élisent un délégué. et lcs provinces qui en comptent 250 et

plus en éliscnt deux (ct Règl 114). C'est cn vue clu CGS quc cettc
procédure a été introduite par lc Rcctcur majcur ct son Conscil.

avec I'autorisation de la Congrégation ptlur les Rcligicux et les

Instituts séculiers. S'étant révéléc p<lsitive. I'expéricnce fut
maintenue et conlirmée par les Chapitres généraux pour l'avcnir.
C'est une application concrète supplémcntaire du principc de la
participation des confrères au ch«lix des rcsp«lnsahlcs du gouvcrnc-

ment et à l'étaboration dc lcurs décisitlns, ,. sclon lcs modalités qui

al ct.crc, can.63l par. I
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convicnncnt le mieux » (Const 123). Cettc proccdurc accorde plus
de voix aux confrèrcs. sans compromcttrc ni rcn«lrc trop ditllcilc,
par un nombrc exccssif dc participants, lc fionctionnement et le
rendement dc l'asscmhlée capitulairc, ct cllc mainticnt la plus
grandc simplicité possible dans la technique des élcctions.a{

Une dcrnière obscrvation concernc la présence significative
des dcux composantes complémcntaircs, cléricalc et laïquc, de la
vocation salésiennc (cf. Const 4. 45) au Chapitrc général. Il est
évidcnt, avant tout. que chaque « capitulairc " rcpréscnte tous les

confrères de sa provincc ou quasi-provincc, qu'ils soient prêtres,
diacres ou coadjuteurs. Mais pour souligner la préscnce dcs
conlrères laïqucs à côté des clcrcs. le CG21 avait déjà pris la

décision suivantc : .. Dans l'élection des délégués de la province
pour lc CG. quc les mcmbrcs dcs CP aicnt préscnt à l'esprit qu'il
leur est possiblc de choisir lcurs rcpréscntants parmi les ctlnlrèrcs
coadiuteurs. surtout quand la province a lc dr«lit d'env«lycr plus
d'un délégué au CG ,,.{s Cctte oricntation a été rcprisc par le
CG22 dans lc nouvel articlc 169 dcs Règlcments. qui souligne
qu'« il convicnt quc la composition dcs Chapitres ct des Conseils
exprimc par des préscnccs signi[ïcatives la complémentarité dcs

lai'cs et dcs clcrcs. propre à notrc Société ".

4.4 Normes de fonctionnement du Chapitre général.

Le droit propre doit aussi comportcr les normes qui détcrmi-
nent la procédurc des travaux càpitulaires ct dcs étcctions-46

Dans notrc droit. les normes principalcs sc trouvent dans les

Constitutions (Const 150. 152. 153) ct dans les Règlcmcnts
généraux (Règl 111-134). D'autrcs normes «rnt fixées clans le
règlemcnt intcrne que chaque Chapitrc généralétablit au début de

ses travaux : elles sont de vraies délibérations capitulaircs ct font

44 Cf.zcs n. 2.59. décc.mhre 1969. p. 6
45 cclr, n. 2lo
6 Cf. c-tc, can. 631 par. 2
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donc partie de notrc droit, mêmc si, en s«li. cllcs n'ont dc valcur
quc pendant la duréc du Chapitre général.

Il convient dc citcr encorc brièvemcnt quclqucs autres normcs
de fonctionncmcnt qui figurcnt dans lcs Constil.utions ct les

Règlemcnts généraux :

- La validité dcs actes rcquicrt " la préscnce d'au moins deux
tiers dcs mcmbrcs » (Const 152)t cettc normc vaut pour lcs

réunions d'élections autant quc dc décisions. Notrc droit requicrt
la présence d'une majorité qualifiée, alors quc lc droit commun dc
l'Eglise n'exige que la majorité ahs«llue.a7

- Une délibération capitulaire a lorcc de loi quan«l elle est
approuvée par la majorité absoluc. sauf lorsqu'il s'agit de modilica-
tions au tcxte des Constitutions, qui rcquièrcnt la majorité
qualifiéc dcs dcux tiers conformémcnt à la valcur toute particu-
lière que le Code fondamental rcvôt pour nous (Const 152 eL 191):
le calcul de la majorité ne se fait plus sur lcs votcs validcs, comme
dans la législation précédcnte, mais sur lcs mcmhrcs présents ayant
droit de votc.48

Non seulcmcnt lcs provinces ct les communautés localcs.
mais tout confrère a lc droit dc fairc parvenir au Chapitrc général
ses propres désirs et scs propositions (Règl 112). Une faculté si

large est une nouvellc application du principc dc participati«ln
responsablc et cffectivc dc tous lcs mcmbrcs (Const 123) à << une
attàirc de si gran«lc importancc pour notrc Congrégation ,.ao

- C'est en vertu du même principc quc lcs Règlcments
rappellent le devoir, pour qui cxcrcc I'autorité. dc vciller à donncr
une information adéquate sur lcs travaux du Chapitre général
(Règl 124):

a7 cl. crc, can. 119 n. l-2
ffi cr. clc can. 119
ae Ms xnr,zso
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avant le Chapitrc, cn communiquant aux confrèrcs lc lieu. la
date ct lc hul. principal (Règl lll);

au cours du Chapitrc. cn donnant des communications rapides
ct complètcs sur la marchc dcs travaux (Règl 124):

unc lbis les élcctions tcrminécs, par la communication immé-
diatc de leurs résultats (Règl 133).

Dans le mômc contextc cncore. lc Rccteur majcur doit
préscntcr au déhut du Chapitre une rclati«ln généralc sur l'état de
la Congrégation (Règl 119). Ccttc rclation. dans son ensemble et
dans lcs jugcmcnts particulicrs qui s'y tr()uvcnt. cngagc ta rcspon-
sabilité du Rcctcur majcur. mais lcs mcmhrcs dc son Conscil qui
I'ont assisté durant son mandat collahorent éviclcmmcnt à sa

rédaction. CctLc rclation cst à étudicr ct à apprr:fondir par
I'asscmhlée, grâcc aussi à un dial<lguc avec lc Rcctcur majeur,
pour clévcl«rpper la c«lnscicncc dc la communauté mondialc. pour
pcrccvoir ct préciscr lcs problèmcs frrndamcntaux. lcs bcsoins et
Ies cxigcnccs dc la Congrégatir)n, pour mcsurcr lc nivcau de notre
maturité et de n«rtrc authcnticité apostolique, ct pour discerner les
oricntations ct lcs cngagcmcnts pour I'avcnir.s0 Il est clair que ce
documcnt pcut être, môme après la clôturc du Chapitrc général.
un bon instrumcnt de réflcxion pcrsonncllc ct communautaire sur
la Congrégation. " qualis essc dcbct et qualis essc periclitatur >>

(tcllc qu'ellc cst et tcllc qu'clle risquc d'êtrc). utilc pour corcspon-
sabiliser ct animcr tous les conlïèrcs dans la réalisation de la
vocation commune (ct. Const 123).

Ptions pour le Chopitre générol, signe principal
de l'unité de la Congrégolion dans sa divenité,
ofin qu'il soit docile à l'Espit Soint
et devienne un instrumenl pour en prolonger
el en popoger l'oeuvre dons le crrurs du lemps
el dons lo lronsfomtotion des événements.

50 cr. cc::. RMM lnrroducrion.p. -S-tr
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Alin que les membres du Chapitre générol
aient toujoun conscience de leur prq)re lâche
et trovoillent d«ns un climot constant de ptière,
pour rechercher lo volonté de Dieu,
touchonl les confi'ères
et le dét,eloltpemenl de notre mission,
pions.

Alîn quc les membres du Cltopitre général soienl éclairés
dons tcttts les choix qu'ils onl à foirc,
en po,'ticulier dans le choix du Recteur mojeur
el de ses collaboroteurs les plus immédiats,
pions.

Afin que le travail du Chopirre généru1

oboulisse à des décLrions
qui fot,oisent l'hotmonie entre les confrères
et une plus gronde efiicacité de nos oeuvres
pour lo plus gronde gloire de Dieu
et le bien des jeunes et des poltvtrs,
pions.
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CHAPITRE XII

LE SERVICE DE L'AUTORITE DANS LA COM.
MUNAUTE PROVINCIALE

« Prenez soin de vous-nlêntes el de tout le lroupeou dont l'Esptil
Sainl vous o établis les gordiens, poissez I'Eglise de Dieu qu'il s'est

ocquise por sur so,tg » @c 20, 2t)).

La communion de pensée avec la citation placée en
exergue au chapitre précédent est évidente. Mais ce passage
rappelle en particulier le " testament spirituel " de Paul
(Ac 20, 17-38) qui mérite d'être le document de base de tout
exercice d'autorité dans la communauté.

ll est avant tout le vigoureux témoignage personnel de Paul
devant les anciens de I'Eglise d'Ephèse " : il révèle son
humilité, faite de douceur et de tendresse envers tous, rappelle
les épreuves qu'il a dû subir, et prévoit qu'il aura à en supporter
de pires; mais il reste fidèle à la prédication du Royaume de
Dieu (20, 18-25), dans le désintéressement matériel le plus total
(20, 33-35). Bref, il peut dire " : " Je ne me suis pas dérobé
quand il fallait vous annoncer toute la volonté de Dieu "
(2O,27).

Son exhortation aux chefs de la communauté est une
invitation à poursuivre I'action pastorale qu'il a menée " : à se
préoccuper du troupeau, autrement dit à veiller, car les loups
rapaces rôdent (ce qui évoque le Bon Pasteur":cf. Jn, 10);
parce qu'ils savent que c'est I'Esprit qui les a constitués
pasteurs et que ;s " propriétaire " légitime, devant qui ils sont
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responsables, I'unique Pasteur, c'est Jésus Christ crucifié
(2O,28).

Nous ne manquerons pas de noter la dimension ecclésiale
de ce service pastoral (" paître I'Eglise de Dieu,,). Ce service
n'est pas l'apanage des seuls évêques ou de ceux qui travail-
lent dans les structures paroissiales " : il concerne quiconque,
en communion avec l'évêque et I'Eglise locale, exerce une
fonction de guide pastoral pour une portion du Peuple de Dieu.
A plus forte raison, pourrait-on dire, celui à qui I'autorité
provinciale confère une responsabilité spécifique dans la vie
concrète des Eglises locales,

***

Selon l'ordre adopté pour la quatrième partic. le chapitrc sur
les structures provinciales suit cclui qui traite lcs structurcs au
nivcau mondial.

Cettc «Iisposition s'accordc avcc lc rôlc dc p«rnt que doit joucr
la province cntre lcs communautés localcs ct la communauté
mondiale. qui est la Congrégation entière.

" La provincc unit cn unc communauté plus vastc plusieurs
communautés localcs » (Const 157) ct .. cxprimc " la fratcrnité dc
ses confrères avec ccux dcs autrcs pr«lvinccs et dc toute la

Congrégation.l

L'ordre interne du chapitre correspond à celui du chapitre
précédent, mais avec cette différence qu'avant dc traiter du
supéricur provincial, du Conscil et du Chapitrc provincial, il
consacrc quclques articles à la division de la Société en différcntes
circonscriptions juridiques dotécs d'autonomie .

I cr. cc§ 512: consl -58
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Lc chapitrc sc divisc donc commc suit ,, :

Le s cit'con scipl ictn s j u id iqu e s

la compétcncc pour lcs érigcr. lcs déllnir. les suppri-
mcr » : ort.l56
la provincc ,> : ot't. 157

- la quasi-provincc >> : ot'I. 158

les clélégations provincialcs , : ort. 159

l'appartcnancc dcs cclnl'rèrcs à unc circonscriptitln ,, :

o,'t. 160

2. Le pru»,incial
prolil ct tâchcs >> : ot't. 161

nomination ct p«luvoir ,, : ofl. I(t2
duréc dc la charge ,, : ot1. 163

3. Le Conseil pru»,inciol
tâchc généralc et composition ,> : ort. 164
cas qui rcquièrent son conscntcmcnt >, : art. 165

conditions p«rur la nominatitln dcs ctlnseillcrs >> : ot'|. 166

désignation et duréc dc la chargc ,, : art. 167

lc vicairc du pr«lvincial ,' : orl. I6tJ
l'économe provincial ,> : ort. 169

4. Le Chopitre provin<:iol
naturc ct autorité >> : ort. 170

compétcnce >> : ot'|. I7l
fréqucncc ,, : ot'|. 172

composition ,, : or1. 17.1

voix active pour l'électitln des délégués >, : art. 174

Le commcntairc qui suit conccrne chacune des quatre scctions
dans lcur cnscmblc; il cn soulignc ccrtains p«lints, sans s'arrêter sur

chaquc articlc.
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1. LES CIRCONSCRil'TIONS .lURrI)TQUES (ARl'. rs6-160)

Commc lc Codc dc clroit canonirluc clcmandc quc lcs Consti-
tutions indiqucnt qucllcs sont lcs " circonscilttit»ts jutidiquet; » cL

à qui il rcvicnt dc lcs constitucr,r lc chapitre siruvrc par une
section consacréc à la préscntation généralc du sujct.

1.1 Circonsciptions juridiques et appartenance à celles-ci

Un prcmicr article. clc caractèrc général. afl'irmc quc la
division de la Société cn circ«rnscriptions cst dc la compétcncc clu
Rcctcur ma.jcur avcc son Conscil ct quc. en règlc rlrdinairc, la
Société s'organisc en provinces ct cn quosil»r»inces (Const 15(r).

k Rectcur majcur jouit d'unc largc possibilité d'intcrvcnti<ln
en la matièrc pour être à mômc dc rép«rndrc aux cxigcnccs dc la
Congrégati«rn répanduc dans lc mondc; mais. dans la pratique
ordinairc, il faut tenir comptc dcs prcscriptions du C«rdc dc droit
canonique à propos du gouvcrncmcnt d'unc « province ,, ou d'une
« partie qui lui cst équiparéc ,, : ccs circonscriptions sont gouver-
nécs par un " Supéricur majcul ». qui a un pouvoir orclinairc.
propre ou vicarial.'1

[.es deux types dc circonscriptions indiqués par le Code
correspondent. dans notre dr«rit proprc. rcspectivemcnt à la
province, déjà introduite par D«rn Bosco dès 1879, l«lrsque
I'expansion dc la Congrégation demanda unc division territoriale,a
et à la quasi-provincc. déjà prévuc dans nos Privilègcs ct dans les
Constitutions antérieures au CGS.5 Dans la révisi«ln opéréc par

1

3

Cl. Crc, can. .581

Ct C/C can 620
a Cf.MBXIV.4l-42:cf.aussi T.V^l.StrC('[ll.Originccs,r'itupltodcll<:lspcuorit:salcsianc
(Originc et dévcloppemcnt des provinces sal('sicnncs). in R.1^l'n.3. juillctd('cemlrrc 1983.

p.2s2-273
5 Cl. Consûation.ç 196ô, art.83
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le CG22,la quasi-province a pris officicllcmcnt placc à côté dc la
province.

Lcs .. délégations dircctemcnl dépcndantcs du Recteur
majcur », qu'avait étahlics lc CG21. nTrnt plus rcparu dans le textc
dél'initil. parcc qu'cllcs étaicnt " dcs partics équiparées à dcs
provinccs », c()trrnc il résultait dc t«lutc lcur structurc (uni«rn dc
plusicurs maisons. supéricur avcc un C«lnscil. Chapitrc proprc.
supéricurs locaux avcc lcurs Conscils respccti[.s). ct qu'cllcs
rcquéraicnt dès l«rrs un supéricur avcc un pouv«lir ordinaire ct pas
sculcmcnt délécué. En fait, à la suitc dc I'approhation et dc la
promulgation dcs C«rnstitutions, lc Rectcur majcur a supprimé les
délégations qui dépcndaicnt dircctcmcnt dc lui ct lcur a donné lc
statut dc quasi-provinccs.o à l'cxccption clc la maison généralc qui,
nc constituant qu'une sculc c«lmmunauté ct non une partic
analoguc à unc province. a été placéc sous la dépcndancc dircctc
du Rcctcur majeur.T

Lcs nouvcllcs Constitutions précisent égalcmcnt que chnque
confiùrc oppoflient à une circonscrtption juidique détetminée
(Const 160). Par sa proflcssion rcligicusc après lc noviciat, le
confrèrc n'cst pas seulcment incorp«lré dans la Société salésiennc
(cf Const 59 ct 107), mais il est aussi inscrit dans la circonscription
juridique pour le servicc dc laqucllc il a dcmandé à être a«lmis.
Cctte cxprcssion a été choisic à dcsscin parcc quc cc n'est pas
touj«lurs le pr«rvincial qui admct le candidat à la profcssion qui
I'inscrit dans sa provincc (commc. par cxcmplc. dans lc cas des
noviciats interprovinciaux).

Un transfcrt tcmp«rraire ou définitif d'une circonscription à

une autre rcstc toujours possible; les autorités compétentes et la
procédure à suivrc sont précisécs dans lcs Règlcments généraux
(cf. Règl 151). Ccux-cic«rmportcnt un article spécialsur l'apparte-
nance d'un con[rère à une maison salésienne détcrminéc

6 Cf . ÀCG n. 312 (1985). p. 5t--s5 (l'édirion française n'cn rlonne que le résumé. p.62-63)
7 1t,.. p. so--st
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(Règl 150). qui dcvicnt ainsi son domicilc rcligicux. avcc tous lcs
etfcts juridiqucs. avcc t<lus lcs cl'l'cts juricliqucs.*

Pour l'ércction ou la mtxlilication cles circ«lnscriptions juridi-
ques égalcmcnt, Ic principc tlc la participati«rn ct clc la corcsponsa-
hilité cst cxplicitcmcnt appliqué (Const 123) ,, : lc Rcctcur majcur
consultcra largcment lcs conlièrcs intércssés avant dc prcndrc unc
décision (Const 156). Il fcra dc mômc pour lc transl'crt d'un
confrère dans une autrc circclnscriptitln ,, : dans cc cas aussi lc
provincial devra cntcndrc lc conlièrc intércssé.

l.2 La province.

Pour la province, lc tcxtc ol'licicl italicn mainticnt lc termc
« Ispcttoria " choisi à dcsscin par D«ln Bosctl cn pcrs()nnc, auqucl
corrcspond ccluidc « Ispcttorc » pour lc supéricur placé à la tête
dc cctte circonscription.q

Dans la dcuxièmc partic, I'art. 56 a consi<léré la pr«rvince

principalcmcnt sous I'anglc de la communauté fraterncllc ct
apostoliquc, qui souticnt ct animc, unit ct créc la solidarité; ici.
I'art. .157 cn soulignc la structurc apost«rliquc et rcligicusc ainsi

8 cr. c/C can. t03
9 ct. un xlll. 280. (Don llosco aurait Pu arJopter le§ tcrmL§ « provincia » el « provincia-

le ". qui existaient dans le langage eccl(*iaslique «lc son rJ'g4ue. Mais il ne l'a pas voulu cl
a choisi le; termes " Ispeltoria " el . Ispctt()rc " grur souligncr quc la letc uniquc cl lc
centre d'unité dc la Congrégation €st le Reclcur majcur. ct quc lcs supérieurs placô à la

dircclion el à l'animation dts circonscriptions dc la Oongrégation agissenl cn s()n n()m el
en union avcc lui.
Depuis 1972. lc* lrancophones lrarluisent cepcndant le lcrme " Isl^-ttoria » par « provin-

ce » el « Ispctlore » par « provincial ». parcc quc lc langage c()uranl el le langage

ecct6;iasliquc [rançais nc donncnl pas au lcrmc . insl>ccti«rn " le sens de circonscription
administrative. nrais cetui d'cxamen. rle conlrôlc - et par conséqttcnl à cclui d'" inspectettr "
cclui de contrôlcur. rl'cxaminatcur, el non cclui dc supt(ricur d'unc rJivisiolt lerrilorialc - (:[.

p. cx. l'encyclopt'dic " Cutholicisrnc » (l-elouz§ el Ân(' - 1962). - N.l).'l'.)
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quc l'cntité canoniquc «krtéc dc I'auton«rmic qui lui rcvicnt sclon
lcs Constitutions.

" La provincc, dit Ic tcxtc, unil en une communouté plus t,oste

plusieurs conlnTunoLttés locoles », scl«rn un pr«ljct apostoliquc
unitairc qui traduit dans lc c«rncret dcs Egliscs particulièrcs la
mission rlc la Société tout cntière.

La «rmmunauté pr«lvincialc cst typiqucmcnt une .< structurc
dc médiation ,, : incarnéc dans un tcrrit«tirc ct dans une Eglise
localc: ellc a hérité du scns concrct qui a guidé D<ln Bosco «lans

son adaptation aux situations sociales ct ecclésialcs qui changent;
mais elle aiclc aussi à rcstcr constammcnt en unité avcc la
communauté m«lndialc, en s«rulignant I'appartcnance au corps de
la Congrégation ct cn poussant à évalucr sans ccssc la fi«Iélité à
Don Bosco. .. Une communauté provincialc. a écrit lc Père L.
Ricccri, Rcctcur majcur. manquc de loyauté envers scs membres
si ellc ne lcs concluit au-clclà d'clle-mômc, dans l'unité de la
Congrégatirtn monclialc,r. l0

Tout en donnant tlcs précisi«lns canoniqucs. les Constitutions
soulignent cncorc (c<lmmc l'a déjà lait I'art. 5ti) que cettc structure
est au scrvicc dc la communion ct dc la missitln aptlstoliquc «Ians

les Eglises particulièrcs.

L'article 157 reprcnd aussi l'idéc de l'art. 120 (cf. le commen-
taire à propos du tcrme .. s'articulc ») quc la prtlvince incarne
dans un tcrritoirc détcrminé .. la vic et la mission ,, dc la Cclngré-
gation, c'est-à-dirc notrc charismc, l'idcntité dc notrc vocati«rn.

Pour réaliscr cettc tâchc, aflirmc-t- il, la provincc d<lit préscnter
o les conditions nécessoires et ntflisontes ". Il indique ainsi pour
l'ércction d'unc provincc un critèrc général qui rcnvoic en fait à

d'autres plus spéciliqucs, commc ccux qui conccrnent I'action
salésicnnc (cf. Const 40-43). l'aspcct communautairc dc la missitln
(c[. Const 44. ct 58 déjà rappclé plus haut). ou, cnlln. l'inscrtion
dans le milicu social (c[. Const 7) ct ecclésial (ct Const 4tt).

to Àcs n. 272 (te73). p. 2l
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f3 La qrasi-province.

La quasi-provincc cst anal«lguc à unc provincc (Const 15ft).

Pour ccttc circonscription, la clén«lmination dc " Visitatoria » déjà
en usagc dans notrc tlroit proprc a été maintcnuc dans lc textc
italicn (vclir lcs " Privilègcs ,, donnés à notrc Congrégation).

Elle cst constituéc quancl manqucnt lcs c«lnditions néccssaircs
et sul'fisantcs pour érigcr unc pr«rvincc. L'articlc indiquc ccrtains
motils qui pcuvcnt cmpôchcr l'érccti<ln d'unc pr«lvince. c«tmmc lc
manquc dc pcrsonncl ct l'insuffisancc dcs moycns linancicrs; mais
il peut y avoir d'autrcs raisons, c()mmc par cxcmplc I'abscncc dc
toutc la gammc clc la mission salésicnnc, mais seulcmcnt un
service spécilïquc (c'cst lc cas dc la quasi-provincc dc I'Univcrsité
pontil'icalc salésicnnc).

Ccpcndant. la situati«rn gé«lgraphiquc, lc nr>mbre dcs maisons
ou dcs confrères, ou d'autres circonstanccs (socio-culturcllcs,
ptrlitiqucs. ctc...) peuvcnt cxigcr dirpércr un rcgroupcmcnt de
mais<lns ct dc lc traitcr commc unc cntité à part, c'cst-à-clire
commc unc partic à assimilcr à unc pr«lvincc.

La quasi-provincc pourra cnsuitc sc dévcl«lppcr ct linir par
répondre à toutcs lcs conditions qui lui pcrmcttront dc dcvcnir
une pr«rvincc (par cxcmple à la suite d'unc augmcntation «lu

personnclct du tlévcloppcmcnt dc la préscncc salésiennc dans un
tcrritoire détcrminé): mais cllc pcut aussi rcsl.cr tellc un long
momcnt. tant quc clurc lc moti[ pour lcqucl clle a été constituéc
(par cxcmplc lc scrvicc spécilïquc qui lui a été c«rn[ié).

1,4 la délégation pmvlnclale.

La délégation provinciale (art. 159) n'cst pas une circ«lnscrip-
tion juridiquc dc la Congrégation, ni unc partic juridiqucmcnt
autonomc. mais cllc cst ct rcstc unc partic intégrantc d'unc
provincc.

Il s'agit ici d'un groupc dc communautés qui. au scin d'une
provincc. sc trouvcnt dans unc situati«rn communc particulièrc (par
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exemplc. dans unc zone lointainc, dans unc autrc nati«ln. avcc une
autrc langue. dans un tcrritoirc missi«lnnairc au scns strict. etc...).
sans t«lutcf«ris rcmplir lcs c«lnditi«lns pour dcvcnir unc circ«rnscrip-
tion juridiquc séparéc (pr«rvincc «lu quasi- provincc). La constitu-
tion dc la clélégati«)n cst dc la compétcncc du provincial. qui
continuc à cn ôtrc lc supéricur majcur «lrdinairc avec tous lcs
ctl'cts. Il nommc son délégué avcc lcs pouv«lirs qu'iljugc opportun
de lui confiércr. Mais commc lc jugcmcnt sur de tcllcs situations
peut avoir dcs aspccts qui dépasscnt lcs intérôts dc la provincc ct
engagcnt la C«rngrégation (ct Const 156). l'approhation du
Rectcur majcur cst néccssaire. tant pour la constituti«ln dc la
délégation quc pour la n«rmination du délégué par le provincial.
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2.LE PROVTNCTAL (ARr'. l6r-r63)

2.1 I'rofil et tâches.

Lcs partics précédcntcs. ont cléjà parlé clu prolTlct dcs tâchcs

du provincial. L'art. 44, cn particulicr. à pr«rpos dc la mission

communautairc, a préscnté lc provincial ctlmmc l'. animatcur clu

dialoguc et tlc la participation " : il guidc lc disccrncmcnt pasttlral
de la communauté provincialc p«rur réaliscr lc prtr.ict éducatil
pastoral commun. Dans I'art. 58 sur la communauté provincialc. il
cst évidcnt quc. mômc s'il n'cst pas n<lmmé cxplicitcmcnt, c'cst lc
provincial qui est lc prcmicr rcsponsablc dc la réalisation dcs

engagcmcnts <1ui y sont énumérés. ftut sc résumc dans I'art. l(r1,
qui al'firmc quc lc scrvice du provincial " chcrchc à fontter une
communou té provincio le fi'otcmel lc ".

Le provincial cst avant t()ut I'onimoleut' el le Posteur de sa

communauté provincialc. Il .. rcmplit son scrvicc avcc charité ct
sens pastornl " (Const 1(r1). Son action cl'animatitln portc sur << la

vie rcligieusc ct l'action apostoliquc dc la communauté pr«lvincia-
le ». c'est-à-dirc sur t«rute l'i«Icntité dc la vocati«rn salésicnnc tclle
que l'ont décrite la prcmièrc et la scconde partic dcs Constitu-
tions. Il a aussi unc rcsponsahilité particulièrc à l'égartl de la
formation dc tous lcs con[rèrcs (c[.. pour Ia f«lrmati«ln pcrmancntc.
Règl l0l). mais spécialcmcnt dcs ntlviccs ct «lcs jcuncs ctlnfrèrcs
(Const 161).

Commc animatcur et pasteur, il doit être proche de ses

confrères pour lcs connaître, lcs suivrc. lcs cncouragcr, les unir ,, :

., Un père qui a pour tâchc d'aiclcr scs llls à mcner à bicn leurs
affaires, et qui. par conséqucnt, Ies conscille, lcs sccourt, leur
enseignc la fagln de sc tircr d'al'lairc dans lcs circ<lnstances
critiqucs r.ll C'est pourquoi lcs Règlcmcnts discnt quc .. le
provincial aura soin d'avoir dc fréqucntcs rcncontrcs personnellcs
avec scs conlrèrcs. cn csprit dc scrvicc ct dc cttmmunion fraterncl-

ll Io Chalritrr, g<tÉral 1877, MB Xlll.28l
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le » (Règl 146). Une fois par an. il accomplira la visitc provinciale
à chaque communauté. et lcra avcc chacun clcs confrères et avec
toute la communauté unc évaluation soignéc dc la manière dont
ils réalisent leur vocation (Règl 146).ll aura unc attcntion particu-
lière pour les directeurs. avcc lcsquels il gardera un contact
fréqucnt (Règl 145).

Son attcntion s'étend aussi aux groupcs dc la Famillc salé-
siennc (Règl 1 f ct aux collahoratcurs laic.s (Règl 14,3) >): c'est
aujourd'hui unc responsabilité cxigeante!

Sa préscncc dans la province doit êtrc comme l'âme dans le
corps. une préscncc continuc et vigilantc. compréhensive et
aimantc, qui oricnte et conduit.

C'est le momcnt dc rappelcr ce quc dit le Code de droit
canonique dcs supérieurs majeurs commc animatcurs et guides de
leurs frères ,, : .. Les Supéricurs... cn union avec les memhres qui
leur sont confiés. chercheront à édifier une communauté frater-
nelle dans le Christ, en laqucllc Dieu soit cherché ct aimé avant
tout. Qu'ils nourrisscnt d«rnc fréquemmcnt les membres de
l'aliment dc la par«lle «le Dieu ct lcs portcnt à la célébration de la
liturgie sacréc ,,.r1 Le Code indique claircmenl le ministère de
l'enseignemenl quc lc supérieur cst appclé à excrcer " : lcs supé-
rieurs, dit lc documcnt << Mutuae rclationcs >>. (< ont la compétence
et l'autorité de "maîtres spiritucls" selon lc projet évangélique de
leur institut ,r.13 Le provincial est appclé à ôtrc ,. maîtrc », âvârt
tout par sa vie, mais aussi par sa parolc qui oriente et stimule. En
outre. il ne laut pas oublicr la tâchc. si importante pour un
provincial salésicn qui a son modèle cn Don Bosco, dc la " soncli-

ftcation " des confrères. C'cst à ce nivcau surtout que sc manifeste
Ia grâce du ministère saccr<lotal du provincial " : dans la célébra-
tion des sacrcments, spécialcmcnt de la Réconciliation et de
I'Eucharistie, il apportc à scs frèrcs le don de l'Esprit et guide la
communauté provincialc dans l'accomplisscmcnt parfait de la
volonté du Père.

l2 crc, can. 619
13 arR, tl
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Après ccs aspccts csscnticls. Ics Constitutions souligncnt que
le provincial « onime en gouve,nant ". ll cst lc supéricur dc sa

communauté ,, 3 g11g autorité pcrconncllc spécilïquc lui a été
conféréc par l'Eglise. .. Il cxcrcc sur toutcs lcs maisons ct sur tous
les confrèrcs dc la provincc un pouvoir ordinairc au lor intcrnc ct
externc, conlormémcnt aux Constituti«lns ct au droit "
(Const 162).

Ce pouvoir, ordinairc ccclésiastiquc dc gouvcrncment «ru dc
juridiction, quc I'ancien Codc appclait " dc clomination "l{ cst lié
à sa chargc pour toutc la duréc dc son mandat ct comportc lc
droit (ct le devoir) dc disccrncr ct de <Iécitlcr cn dernicr rcssort ce
qu'il y a licu dc fairc.rs

Ccpcndant. le provincial n'cxcrcc pas son autorité dc fiaçon

isoléc. Il cst a.ç.çarlé por son Conseil, dont lcs mcmbrcs I'aidcnt clans

son scrvicc d'autorité. Ccci cst déjà atlirmé par l'art. 161, qui
décrit lc profil du provincial. ct scra rcpris ct spécifié plus loin
dans les articlcs qui traitcnt du Conscil provincial.

Enfin, le provincial remplit son scrvice .. cn union avcc le
Rectcur majeur » (Const l(rl),,: C'cst un rappcl du principe
général énoncé dans l'art. 122 (voir aussi Const 5f3 ct Règl 1zl4).

2.2 Nomination du provincial.

La révision postconciliairc dcs Constituti«lns a conlirmé notre
tradition juridique inintcrrompuc à propos «lc la procédurc pour
la nomination du provincial.

L"e CGS a cependant introduit la consultotion, à la suite des

indications dc " Ecclesiac Santac ,r.16 pour donncr aux confrèrcs
la possibilité d'une participati«ln eflcctivc dans le ch«rix des

responsablcs du gouvernement. C'est unc nouvcllc application du
principe de participation et de coresponsahilité (cf. Const 123). La

la ct.ctc, can.596 par.l.2
15 Cl. Etérr-u csscnticls dc l'or.tciprctncnt clc l'l:glist sur la ric rcligicusc,3l mai 1983. n. 49

16 cr. r'§ Ir. rs
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néccssité d'une consultation pour la nomination dcs supéricurs est

d'aillcurs attirméc cxplicitcmcnt par lc ntluvcau Crxlc.lT

ks modalités dc Ia consultati«ln s«rnt précisécs par I'art. 143

dcs Règlcmcnts généraux. Ellc cst clu rcssort immé<liat du Rccteur

majcur. qui pcut la [airc cl'l'cctucr par un dc scs tlélégués (<lans la

plupart rlcs cas. cllc scra taitc par lc c«rnscillcr «lc la régi6n à

laquclle apparticnt la provincc intércsséc).

L'art. 162 indiquc égalcmcnt dcux conclitions pour qu'un

confrèrc puissc êtrc nommé provincial " : la qualité dc prôtrc. qui

donnc un ton particulicr à tout son scrvicc. commc l'indiquait le

commcntairc dc I'art. 121.18 et << un tcmps convcnablc dc profes-

sion pcrpétucllc ,.rq

23 Durée de la charge.

La durée dc la charge du provincial cst. elle aussi. restée dans

la lignc d'une tradition constantc » : six ans. [r CGS a cepcndant

introcluit la norme quc la rec«rnduction immédiate pour un

nouvcau mandat dc six ans dans la même prtlvincc ou dans une

autrc. n'cst ordinairemcnt pas possihle " : il faut unc interrupti«ln

d'au moins un an. Des motit's particulicrs pcuvent ccpendant

rendrc nécessairc ou cxpédient un sccond manclat " : c'est la
raison de la clause " ordinaircmcnt ».

Cette normc a été confirméc dans le texte détTnitit Elle

corrcspond à la disposition clu droit canoniquc qui veut que lcs

chargcs soient temporaires ct alterncnt avcc tlpptlrtunité » I « f.€

droiiproprc p.urvoira (...) à cc quc lcs Supéricurs constitués pour

un tcmps délini ne demcurent pas trop l«mgtcmps. sans interrup-
tion. dans des ofificcs dc gtluvcrncmcnt ,,.x

17 cr. c/C can.625 par.3
18 p. l7l-177
l' crc, can. 623
r cr. clc, can.624 par. I el 2

1.3 - 17
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3. LE CONSEIL PROVTNCTAL (ARr'. ttt-t6e)

3.1 Tâches du Conseil provincial.

L'art. 16l a déjà signalé I'aiclc quc lc provincial reçoit dc son
Conscil dans I'cxcrcicc dc sa chargc. L'art. l(A traitc à présent du
Conscil qui a pour tâchc généralc dc collaborcr ovec le pn»,incial
en tout ce qui rcgorde l'anintation el le gouvememenl de lo prutt,ince.
Nous trouvons unc lois dc plus ici lc binômc « animation ct
gouverncment » (c[. Const 130. à propos du Conscil général) " :

«Ieux aspccts complémentaircs dc la dircction dc la communauté,
qui touchent tout lc vastc domainc " dc la vic ct dc la mission "
dc la Congrégation sur lc tcrritoirc couvcrt par la provincc. En
[ait. les Règlcmcnts généraux spécificnt la tâchc générale du
Conscil provincial cn ccs tcrmcs » : « collaborcr avcc le pr«lvincial
au dévcloppemcnt de la vic ct dc la missi«rn salésicnncs, l'aidcr à

connaître les situations et à vérificr la réalisati«ln du projet
provincial " (Règl 155).

A part l'administration dcs bicns. le tcxtc a évité d'expliciter.
au niveau dc la Congrégation, les autrcs sccteurs spécifiqucs qui
peuvent êtrc confiés à chacun dcs membres du Conseil provincial
(comme il I'a fait pour les mcmhrcs du Conscil général), ccci pour
laisser à chaque province toutc libcrté d'y pourvoir selon I'oppor-
tunité des divcrses situations.

De son côté, selon I'art. 165. le provincial doit se fairc aider
par son Conseil ct .. suscitcr la collahorati<ln activc et responsablc
de ses conscillcrs ,r. lle Codc dc droit can«lnique insiste aussi
exprcssémcnt sur cc point , : " Sckrn lcs Glnstitutions. lcs
supéricurs auront leur propre Conscil. auqucl ils devront rccourir
dans I'exercicc de leur chargc ,.21

[,es Constitutions et Règlcments donncnt des indications
concrètes sur oc devoir. l,c provincial conv«xlucra régulièrcment
son Conscil. au moins une fois par m«lis (Règl 155). Il écoutcra

2l CtC, can.627 par. I
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toujours son Conscil dans les choscs plus imp«lrtantcs avant de
prendrc une décisi«rn; mais dans ccrtains cas précis. il nc peut
procéclcr validcmcnt sans lc c«rnscntcmcnt ou, scl«ln les cas. l'avis
préalablcs dc s«ln Conscil. Ccs cas sont énumérés dans les
Constitutions. à l'art. l(r5 (conscntcmcnt) ct dans lcs Règlcmcnts.
à I'art. 156 (conscntcmcnt) ct 157 (avis). Dans ccs cas. I'aidc du
Conseil dcvicnt indispcnsablc au point dc c«rnditionncr la possibi-
lité mêmc <l'agir du provincial.lr

3.2 Composition du Conseil provincial.

Le Conscil cst présidé par le provincialqui, commc le Recteur
majeur, n'est ccpcndant pas mcmhrc dc s«ln Gtnseil et ne votc
pas. Ilest composé du vicaire. dc I'é«tnomc ct d'un nombrc impair
d'autres conscillcrs, trois «tu cinq sckrn les nécessités dc la
provincc. Cettc disposition assure normalcment la disparité des
votcs. pour évitcr une suspension dcs affaires importantes qui
proviendrait de la parité dcs voix.

Lcs memhrcs du Conscil sont nommés par le Recteur majeur.
A cause du grand nombre dc ces n«rminations ct dc l'irrégularité
des échéances, lc Rccteur majeur pcut procé«lcr aussi avec lc
consentement du Conscil général réduit (ct. Const 132 par.2).U,c
CG23 a réduit lcur nombrc dc cinq à trois (N-D.T.)]

Lcs candidats sont pr«lposés par le provincial. qui est égale-
ment compétcnt pour <lrganiscr unc vastc consultation parmi lcs
confirères de la provincc (Const 167). Iæs modalités de cctte
consultation dépcndcnt cepcndant du Rcctcur majcur avec son
Conscil (Règl 154) » : en [ait. ellcs ont été établies récemmcnt ct
sont entrées cn vigucur lc 15 avril 1!85.13

Ils ont le grave devoir ct la responsabilité de de collaborer
avec lc provincial dans I'animation religicusc et pastoralc de la
province, ainsi que d'cxprimcr lcur votc dans lcs cas prévus (parmi

?2 ct. crc, can.627 rrlr.2
L\ ct. AcG n. 312 (1985). p. -56--s7
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lesqucls lïgurcnt aussi lcs admissions aux proflessions et aux Ordrcs
sacrés). C'cst pourquoi lc canclidat cloit av«lir au moins cinq annécs
de profession pcrpétuclle,ra ct avoir tcrminé tout lc curriculum
de la lbrmation initialc (Const 1(fi). Pour lc vicairc du p«rvincial,
il faut cncorc la qualité dc prôtrc. puisqu'il cst supéricur majcur
dans un Institut rcligieux clérical.rs

33 LÆ vicairc du provincial.

Lc protTl du vicaire clu provincial l-ut introduit par Ic CG XIX
et acccpté cnsuitc dans la révision du tcxtc dcs Constitutions.
Selon lc nouvcau C«rdc, il cst un ordinairc rcligicux cl. un supé-
rieur majcur:lt' il a cklnc unc chargc ccclésiastiquc avcc un
pouvoir ordinaire vicarial. Cela signific qu'il nc I'cxcrcc pas
seulemcnt quand il doit remplaccr lc pr<lvincial abscnt ou cmpô-
ché. mais qu'il possèdc son pouvoir ordinairc vicarial à tout
momcnt; ilcst donc t«ruj<lurs " le vicc-provincial ". " I'adjoint » du
provincial. son hommc de conliancc, .. lc prcmicr collaborateur du
provincial )). commc dit I'art. 168. Sa lbnction généralc cst dc
prolonger et de complétcr l'acti«rn clu pr«lvincial. Ellc portc sur
<< tout ce qui regardc le gouverncmcnt ordinairc de la provincc ,,

(Const 16tt); il cst donc appelé à aidcr, conscillcr. complétcr le
provincial, sans sc substituer à lui.

[-e vicaire peut recevoir du provincial d'autres chargcs
spéciales, pour lesquclles il pcut cxerccr son pouvoir d'une
manièrc plus concrètc et plus habitucllc, toujours au nom du
provincial.

Mais les Chapitres généraux n'ont pas voulu spécil'ier davan-
tage au niveau des Constituti«rns ou dcs Réglcmcnts parcc quc
I'expérience des derniers sexennats révèlc quc lc vicairc se voit
confier des secteurs différcnts scl«ln la pr«lvince ,, : dans I'unc. la
fiormation. dans I'autrc, la pastrlralc dcs jcuncs, la promotion des

2a ct. cK', can. 623
25 Cf. crc. can. 62o: cl. Con.sr 4 et l2l
26 Cl.t-rc, can. 1.14 par. l: can.620
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vocations. lc scctcur scolairc. la Famillc salésicnne. ctc... Il était
tlonc prélérablc dc laisscr la plus grandc lihcrté d'action au
provincial, pour lui pcrmcttrc d'adaptcr la chargc clu vicairc aux
néccssités variécs ct changcantcs dc chaquc provincc, ct aux
capacités pcrsonncllcs dcs conlièrcs intércssés.

3.4 L'économe prcvincial.

L'écon<lmc provincial est lc scul mcmhre du Conseil à qui
notrc droit c«rnl'ic la rcsponsahilité immédiatc d'un secteur
particulicr " : l'aclministration dcs hicns tcmprlrcls dc la provincc
avcc lc contrôlc ct la coordination dcs administrations locales.
Dans l'cxcrcicc dc sa charsc. il <Iépcncl t«rujours du provincial, qui
garclc la rcsponsabilité cn dcrnier rcssort mômc cn cc secteur
(cl. Const. 16l ct 190). Il agit donc au nom du provincial. mais
avec unc rcsponsahilité pcrsonnellc dans la réalisation dcs tâches
qui lui rcvicnncnt selon lcs C<lnstitutions et lcs Règlcmcnts (cl.
Const chap. XIV et Règl 193- 197).

Ption s pou r n olre prov in ce (qu a si-prot'in ce ),
pour les sultéieurs et pour tous les conft'ères,
otîn que sur le tenitoit'e où elle trdvoille,
elle rende présent le choismc de Don Bosco
pour le bicn de la jeunesse pout,t?.

Pour tous les confières de nolrc prot ince,
alîn que lo ltdélité à Don Bosco el à son espit,
le dévouentent à lo jcunesse pouvrc,
et l'ottention aux signes des temps
inspircnt el soutiennenl chacun de leurs projels
el chacune de leurs aclions,
prions.

Pour le pru»,inciol et ses colloboroleurs,
afin qu'ils soient des lémoins efiicoces
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de lo potemilé de Don Bosco
panni les confi'èws et les jeunes,

et un lien d'unité de lo ptr»,ince
ovec lo communoulé s«lésienne moncliule,
pions.

Pour ceux qui, dans la province,
onl des rcsponsabilités paniculières cle fonnolion,
ofin qu'ils occomplissent leur ntission avec zèle,

pour oider chocun à gnndir dons so t,ocolion,
pions.

Pour les jeunes confrèrcs, les not,ices el les ospiranls,
oftn que les solésiens de lo pn»,ince,
soient pour eux des fiùrcs aînés,

exemploires dans l'obsen)once el lo [en'eur oposlolique,
empressés à les cr»nprendre el à les xtutenir
pour réoliser leur vocotion,
ptions.
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4. LE CIIAPIT'RU PROVTNCTAL (ART. t7O-174)

4.1 Nature et autorité du Chapitre provincial.

L'art. 170 clécrit surtout la nalure r/u Chapitrc provincial. Il
reprcnd lc c«lnccpt dc communauté provincialc, quc la révision dcs
Constituti«lns avait pcrmis cl'approlbndir ,, :17 .. La provincc unit
dans unc communauté plus vastc plusicurs communautés locales "
(Const 157). Ccllcs-ci trouvcnt tlans lc Chapitrc provincial un
momcnt privilégié pour vivrc ct rcnl«rrccr lcur conscience d'êtrc
« partic vivantc dc la communauté provincialc " (Const 58),
dépasscr la pcrspcctivc. dc [ait un pcu rcstrcintc, tlc leur activité
ct cle lcur milicu particulicrs, ct s'intércsscr aux prohlèmes
généraux dc la province.

Spiritucllcmcnt ct l«rndamentalcment, lc Chapitre provincial
est « une réunion fintemelle " dans Ic scns profond quc décrit lc
chap. V dcs Constitutions (voir, cn particulicr. lcs art. 49 ct 50).
La fratcrnité a sa source cn Dicu " :

c'cst lui qui appcllc, qui convoquc à ccttc réunion qui doit
marqucr la vic ct la missi«ln dc la communauté provincialc:
c'cst en son nom quc lcs capitulaircs sc rasscmblcnt ,' : le
Scigneur est donc préscntl

-- c'cst l'F^sprit Saint qui inspire activcmcnt pour guidcr le
disccrncmcnt communautairc. aider à connaîtrc la volonté dc
Dieu ct animcr un mcillcur scrvicc pour l'Eglisc.z8

Juridiquemcnt, Ie Chapitrc provincial cst l'Assemblée représen-

lalit,e des confrèrcs dcs communautés krcalcs.
L'élcction localc et provincialc garantit la présence propor-

tionnée de toutcs lcs communautés et de tous les confirères. Aussi
lc Chapitre rcflète-t- il I'cnscmblc dcs activités et des oeuvrcs. des

cxpéricnces ct dcs dons dc toutc la communauté provincialc.

27 ct. ('c.ÿ, -s12

28 Voir. par analogie. ce qu'affirme l'ârl. 146 à propos rtu Chapitre génd'ral. p. 234 ss
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A la différence du Conscil provincial. lc Chapitrc provincial
est un organc collégial, où tous lcs mcml'rrcs cxcrccnt enscmble,
avec les mômes droits. les pouvoirs légitimcs qui lui sont impartis.

L'outotité du Chopiu'e provinciolcst préciséc dans la sccondc
partic de I'art. 170. Il n'a pas unc autorité législativc, c«rmme lc
Chapitre général (cl'. Const 147); mais il n'a pas non plus unc
simplc autorité consultativc. L,c Chapitrc provincial pcut .. délibé-
rer » sur cc qui concernc la provincc. dans lc cadrc dcs compétcn-
ces que les Constitutions ct lcs Règlcmcnts lui accordcnt. lrs
principales compétcnccs. nous lc vcrrons. sont incliquécs à I'art.
171; d'autres se trouvcnt çà ct là dans le tcxtc dc notre Règlc. L,c

Chapitre pr«rvincial jouit donc dc p«ruvoirs récls (c1-. Const 120),

mais pas dans un sens absolu >) : scs délihérations néccssitcnt
I'approbation du Rectcur majcur avcc son C«lnscil avant d'avtlir
forcc de loi pour la provincc.

4.2 Compétences du Chapitre provincial

L'arl- 171 indiquc lcs compétences gônéralcs ct principalcs du
Chapitre provincial.

l,es «leux prcmièrcs conccrncnt .. la h«rnnc marchc ,, dc
la province, et en particulicr o la vie religieuse et postorole » (cn
d'autres termcs " la vie et la mission » dont parlcnt souvent lcs
Constituti«lns). Le Chapitrc provincial doit d«lnc s'intéresser aux
nombreux domaines qui «lnstituent I'iclentité de notre vocation. Il
peut .. détcrminer ,> et <. rehercher les moycns dc promouvoir " la
vie et la mission. mais toujours en respcctant les compétences
accordées par les Constitutions et les Règlcments à d'autres
organes de gouvernement (art. 170). II n'a donc pas à se substituer
au provincial ni au Conseil provincial pour traitcr dcs cas dont la
décision lcur revient. Dans le cadre dc ces compétenccs. les

délibérations du Chapitre n'apparticnncnt pas au gouvernement
ordinaire, mais sont des orientations généralcs ou des lignes
d'actions pour une plus longuc périodc (normalcmcnt trois ans).
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La troisièmc compétcncc du Chapitrc provincial prlrtc sur
l'étude et la véilîcotion de I'opplicotktn utncrèle, au niveau
provincial et lrrcal, clcs délibérations du Chopitre générol, en
particulicr du Chapitrc qui a précédé immédiatcment. En efifct, le
Chapitre provincial constituc .. lc m<lycn lc plus opportun dc
susciLer la participation dcs confrères à l'étudc ct à la misc en
ocuvrc dcs décisi«rns du Chapitre ,r.a Souvent. lc Chapitre
général c«lnllc cxprcssémcnI aux Chapitrcs provinciaux des tâches
déterminécs, sur lesqucllcs ils doivcnt délibércr.

Il cxiste aussi un licn étroit cntre lc Chapitre provincial et le
Chapitre général suivant. Il cst f«rrmulé à I'art. 112 des Règle-
mcnts » : lcs Chapitrcs provinciaux pcuvcnt envoycr dcs proptlsi-
tions ct dcs contributions en préparation au Chapitre général
convoqué par lc Rcctcur majcur; cnsuitc. cn vuc de ce Chapitrc
général. le Chapitrc provincial procédera à l'élcction d'un ou dc
dcux délégués et dc lcurc suppléants (cinquièmc compétcnce).

La quatrièmc compétcncc du Chapitrc provincial concerne
la rédaction et Ia révision du .. directoire provinciol". Celui-ci fait
partic du droit proprc dc notrc ÿrciété dans le cadrc de chaque
provincc (Const 191) ": il apparticnt à la norme subalterne qui
conticnt dcs dispositions d'exécution ou d'application de notre
code tilndamcntal, les Constitutions. Sur la base dcs principes de
la suhsidiarité ct «lc la déccntralisaLi«rn (c[. Const 124),le gouvcr-
nemcnt provincial, avons-nous vu. a reçu différcntes compétences.
Et parmi cclles-ci. la tâche du Chapitrc provincial d'établir ces

disp«rsitions et dc les rasscmbler précisémcnt dans un directoire.
Celui-ci n'a cepcndant fiorce de loi qu'après I'approbation du
Recteur majeur et de son Conseil (cf. Const 171).

Les matières particulières que lcs Règlements généraux
confient explicitcmcnt aux dircctoircs provinciaux fnrtent sur la
pauvreté rcligicuse (Règl 5ft). la vie dc prière (Règl 72 ct 74), la
formation salésienne (Règl 87. ttfi. 1ffi) et I'administration des

biens temporcls (Règl 1fl)).

2e ccs 7o0
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Le Rccteur majcur avec s()n Conscil a donné cluelques
éclaircisscmcnts ct orientati«lns à prop«x du dircctoirc provincial,
et en a souligé claircmcnt lc hut " : " Appliqucr aux réalités
localcs les principcs et lcs normcs dc la législation généralc. en
vue dc rendrc plus concrètc ct plus cl'licacc, dans la communauté
provincialc. n«rLrc vol«lnté <tc lïdélité à notrc Règlc tlc vic ,.xr

43 I'réqrrence des convocations.

La fréqucnce ordinairc dc conv«rcation du Chapitrc pr«lvincial.
après la révisi«rn réaliséc par le CGS. cst dc trois ans (précétJem-
ment de six ans). Lc but principal dc ccttc nouvcauté a été cltlfliir
aux confirèrcs c[ aux communautés plus dc possibilité de participa-
tion coresp«rnsahlc à la conduitc clc la provincc (ct Const 123).
puisque le Chapitrc provincial cst I'asscmbléc la plus qualil'iéc et
la plus représcntativc dc toutes lcs communautés de la province.

[,e rythmc tricnnal convient aussi à un hon nombre des tâches
principales du Chapitrc provincial ,, : car il pcrmct d'étudicr et
d'évaluer à mi-parcours du sexcnnat Ia réalisati«rn dcs délibérations
du Chapitrc général précédent (Const 171. 3) ct dc f«rrmulcr. à la
fin des six ans. lcs propositions pour lc Chapitre général suivant
(Règl 112).

La succession tricnnale des Chapitres provinciaux pcut sc

modi[Tcr dans lc cas prévu à I'art. 143 dcs Constitutions (décès du
Recteur majcur ou cessati«ln dc sa chargc). ou à I'art. 149

(Chapitre général extraordinairc).
Un Chapitrc provincial extraordinairc est ptlssible dans le

cadrc d'unc province, quand le bicn dc la provincc lc demandc. k
jugemcnt en revicnt au provincial, qui a I'autorité dc le convoqucr;
il doit cependant obtenir le conscntcment de son Conseil. et est

tenu cle consultcr d'ahord lc Rcctcur majcur.

n cr.AcG n.3r.5 (re8-5). p.rl,-44
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4.4 Composition du Chapitre provincial.

L'art. 173 présentc la composition du Chapitrc provincial.
Parmi scs memhrcs. il est p«lssiblc dc distingucr " :

1) Les membrcs de droil

Avant tout. lcs prcmicrs responsablcs clu gouvernement de la
provincc " : le pr«rvincialet lcs mcmhrcs du Conscil provincial:
cnsuite. lc supéricur de chaque délégation provinciale, qui
gouvernc au nom du provincial une partic importante de la
provincc;
Ic régulatcur du Chapitre provincial, nommé par le provincial
avcc le consentemcnt de son Conscil (ct Règl 1(f):
les dircctcurs dc chaquc maison canoniqucmcnt érigéc: en cas

d'cmpêchcment grave, au jugcmcnt du provincial. ils peuvent
être remplacés par leur vicairc:
lc maîtrc dcs novices.

2) Les membrcs élus

[æs Règlcmcnts généraux prévoicnt dcux élections à deux
niveaux différcnts ,, : I'une au nivcau localdans chaquc maison ou
groupe dc communautés réunies (cl'Règl 161 et 163), l'autre au

niveau provincialsur unc liste de conlièrcs éligiblcs, au nombre de
un pour 25 <lu fraction de 25 confrères dc la provincc (ct Règl
165).

Ce critère quantitatif a été introduit avant le CGS. à la suite
d'un vote explicitc du CG XIX. " cn faveur d'unc plus large
représcntativité du Chapitre provincial ,,.3r puis il a été codifîé
dans notre droit pour garantir ainsi aux membrcs élus une plus
grande représcntativité par rapport à ccux qui sont membrcs de
droit " en vcrtu dc leur charge ".

3l cr. cc xrx, p.27, n. 1r
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Dans ces élections, tous lcs prolès pcrpétucls ct tcmprlraires
ont voix activc (Const 174). Mais sculs lcs pr«llès pcrpétucls ont
voix passivc (Const 173,7)-

Enfin. pour obtenir dans lcs élcctions unc préscnce significa-
tive dcs dimcnsions cléricalc ct laïquc qui sont complémcntaircs
dans la vocation salésicnnc. (c[. Const 4. 45). I'art. 169 dcs
Règlcmcnts rccommandc cntrc autrcs. quc lcs c«lnlièrcs sc

rappcllent qu'il convicnt quc la composition du Chapitrc provincial
corrcsponde récllcmcnt à la complémcntarité dcs lai'cs ct dcs
clercs, propre à notrc Société.32

Invoquons lo gt'âce de l'Esptit
sur le Chopilt'e ptot,inciol,
ofin qLte les tâches qui lui ont été confiées,
oident lo province (lo quosi-prot,ince) à se développer,
et les confi'ères à renforcer leur tîdélité
à notre vocotion et à notre mission.

Afin que lo lumièrc de l'Esprit Soint
éclaire et gtide les membres du Chopilre prr»'inciol
et les soulienne dans les décisions qu'ils doivenl prendre
pour l'accntissemenl de la vie fitlemelle des contmunautés
et pour une plus g'onde efiicocité de laur ocuvte,
pions.

Alin que lo célébrotion du Chapitre pn»,inciol
soil un moment intense d'échonge
et de promotion de lo communion
entre les confrèrcs de lo protince,
et qu'elle rovive chez tous la recherche
de lo fidé|ilé religieuse
et l'élon de l'engogemenl aposktlique,
pions.

t2 ct. ccrt, zto
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CHAPITRE XIII

LE SERVICE DE L'AUTORITE DANS LA COM.
MUNAUTE LOCALE

« Metlez-vous, ch.ocun selon le don qu'il o reçu, ou sen'ice les
uns des outres, comnTe de bons adminislrateurc de lo g'ôce de Dieu,
voiée en s,r,s efels... Si quelqu'un ossure le sen,ice, que ce soit ot'ec
la force que Dicu occotde, olin que por Jésus Chis4 Dieu soit
totalement gloi.fié,, (l P 4, l0- l1).

Voici une fois de plus la première lettre de Pierre (déjà citée
au chap. Xl) avec son invitation pressante à considérer lavenue
du Seigneul >, i <. La fin de toutes choses est proche " (4,7).
C'est un appel direct à créer le climat de tension eschatologi-
que (vers le juste jugement, et en même temps vers le réconfort
de la récompense) qui fut le fondement dogmatique d'un bon
nombre d'exhortations chez les premiers chrétiens, et qui a
peut-être tendance aujourd'hui à plutôt s'estomper.

Encouragée par cette vision de I'avenir, la communauté
chrétienne (à qui s'adresse Pierre) intensifie sa vie de prière
(4, 7) et de charité fraternelle, " car I'amour couvre une multi-
tude de péchés ,, (4, 8). La charité donne un but et un style aux
multiples relations dans la vie communautaire, et par consé-
quent dans I'exercice de I'autorité.

C'est à ce sÿle que se réfèrent nos Constitutions, lorsqu'el-
les parlent de la coresponsabilité de la communauté (assem-
blée) (cf. Const 186). Coresponsabilité quirésulte de la pluralité
des charismes qui circulent en elle " : chacun est, en un certain
sens, supérieur à I'autre par ce qu'il possède, Pierre nous
avertit de ne pas méconnaître notre charisme personnel, mais
de le mettre au service les uns des autres, vu qu'il s'agit d'une
grâce et non d'une propriété, et que nous ne pouvons en être
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que des administrateurs, non des fantaisistes ni des patrons
arbitraires (cf. 4, 10).

Certains ont reçu la tâche spécifique d'animer et d'exercer
une charge, Leur activité doit donc refléter la . Parole du
Seigneur ", l'. énergie reçue de Dieu " (l'énergie qui vient de la
Parole de Dieu ": 2 Th 3, 1); traduire, par conséquent, leur
pureté d'intention, mais aussi laisser transparaître la paternité
divine. Elle seule peut glorifier Dieu, le rendre évident et crédible
dans la communauté elle-mêmê " i à la façon de Jésus Christ
quand il a exercé parmi nous sa parole et son ministère
(cf.4, 11).

Ce texte de Pierre énonce une excellente synthèse de la
coresponsabitité communautaire. ll se rattache au texte de
Rm 12 cité pour exprimer la communauté fraternelle et apostoli-
que (cf, Const, chap. V). ll s'agit d'un courant d'amour, où la
spécificité des charismes, donc aussi celui des services
d'autorité, ne diminue pas I'amour, mais le renforce encore. Car
I'amour chrétien est un amour qui fait grandir, puisqu'ilvient de
Dieu et reçoit de lui sa consistance et son authenticité.

***

Ce chapitre présente le troisièmc ct dcrnicr nivcau dcs

structures dilrganisati<ln dc notre Société, le scrvice dc I'autorité
dans la communauté localc.

[æs motil's de cet ordre dc préscntati«ln ont déjà été indiqués
dans I'introduction de la quatrièmc partic ,, : c'cst pour nc ricn
ôter à la valeur ni au caractère plus concrct et plus immédiat dc
la communauté locale par rapport aux deux autrcs niveaux, lc
niveau provincial et mondial. En el-fct, la vie commune dans unc
communauté fraternelle et apost«tlique, guidée par un supérieur,
tait partie de I'expéricnce quotidicnnc dcs confrères. Mais cc point
a déjà été explicitement traité aillcurs dans les Constitutions, en
particulicr au chap. V, qui commcncc par clécrirc I'idéal de la vie
communautaire, y compris le rôlc du dircctcur, dans les c«lmmu-
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nautés localcs (Const 49-57), pour conclure ensuitc, dans lilrdre
invcrse. par dcux articlcs sur lcs communautés plus vastes (plus
.. éloignécs '' par rapport à I'cxpéricncc quotidicnnc. mais non
moins récllcs) ,, : la communauté provincialc ct la communauté
mondialc (C«rnst 5ft ct 59). P«rur lirc cc chapitrc XIII. il fiaut se

rappcler cc qui a été alllrmé dans lc chapitrc V. ct dans d'autrcs
articles dcs Crlnstitutions, qui scront indiqués lc momcnt vcnu.

[.e schéma du chapitre cst analogue à cclui du précédent sur
les structurcs au niveau pr«rvincial. Il siruvrc par un articlc sur la
communauté l«lcalc commc cntité distinctc ct canoniquement
définic, pour traitcr cnsuitc succcssivcmcnt du supérieur local. du
Conscil local c[ dc I'Asscmbléc dcs conl'rèrcs.

k chapitrc sc divise donc commc suit "

l. Lo crtmmunouté locale (an. 175)

2. Le directeur

son profil (an. 176)
sa nomination et la duréc de sa charge (an. 177)

3. Le Conseil local

nature ct tâchc généralc (ort. ITtl)
sa composition (ort. 179-180)
les cas qui requièrcnt son conscntement @n. I8l)
situati«rns exccptionnellcs (ort. 182)
le vicaire du directeur (ort. 183)
l'économe (an. 184)
autrcs rcsponsablcs locaux @n. 185)

4. L'Assemblée des confrères (an. 186)
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1. LA COMMUNAUTE LOCALE (ART. r75)

L'arL. 175 sur la communauté locale, qui introduit lc chapitrc
XIII, a une doublc llnalité " :

a. Rattacher immédiatemcnt lc sujct aux autrcs parties dcs
Constituti«rns, qui traitcnt dc la réalité charismatiquc dc la
communauté salésiennc " :

I'exprcssion .. vie communc cn unité d'csprit ,' résumc le
chapitre V sur la communauté fraternellc et apostolique:
I'article rappellc la corcsponsabilité dans I'cxcrcice dc la
missi«rn apostolique, c«lnfiéc cn prcmicr licu à la communauté
(Const 44);

- il évoquc l'autorité du supéricur
comme guide dans lc disccrncment pastoral (Const 44),

' commc ccntre dc la communauté fraterncllc (Const 55).
commc responsablc des décisions dans la recherche
commune de la volonté de Dicu (Const ffr).

Il rcprend du même coup lcs critèrcs à propos du scrvice de
I'autorité dans notre Société, décrits au chapitrc X qui introduit la
quatrième partie.

[r présent article est donc à lire à la lumière dcs chapitres
précédents dcs Constitutions.

b. En particulier, présenter, dans lc contcxtc dcs structures
juridiques, I'cntité canonique de la communauté avec scs éléments
constitutifs établis par le Code " : .. La communauté religicuse
doit habiter une maison légitimement constituéc sous I'autorité du
Supérieur désigné selon le droit ,.r

Notre droit distingue ici deux termcs: << communouté » et
« moison » :

I C/C, can. oo8
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lc tcrmc << communauté » désignc lc groupe dc confrères qui
habitcnt unc mômc maison «lu résidcncc:
lc tcrme .. maistln » cst plus largc ct sc réfèrc aussi à I'enscm-
ble des hicns matéricls (propriété, «rcuvrcs, églisc. éditicc,...).
Pour lc droit ecclésiastiquc, Ia .. maison " rcligicusc est unc
personnc juri«liquc puhliquc non collégiale.z

Ainsi. notrc Règlc parle dc .. maison ', quand il s'agit de
I'enscmble du pcrsonncl ct des bicns (c[. par cxcmplc, le pouvoir
ordinaire du pr«lvincial sur toutcs les maisons " : Const 162), ou
lorsqu'il s'agit dc I'administration dcs bicns tcmporcls (c[. lcs
chapitrcs c«rrrcspondants. dans Ics Constitutions ct dans lcs
Règlcmcnts); cllc utilisc, par contrc, lc tcrmc « cotnffiultâuté >>

lorsqu'il s'agit, par cxcmple. des rclati«lns cntrc lcs pcrsonnes
(cf. l'art. 18(r sur I'Asscmblée dcs confrères).

L'autorité «rmpétentc pour érigcr ou supprimcr une maison
est, sclon n«rs Constitutions,3 le Recteur majcur: il doit avoir le
consentcment dc son Conscil (Const 132,l-2), après unc demande
préalable du provincial avcc lc conscntemcnt dc son Conseil
(Const 165, 5) et, pour l'érection canonique. lc consentemcnt
préalahle de l'Évôque diocésain donné par écrit.a

L'art. 132 par. 1, 2 dcs Constitutions dit ": .. conformément
au droit ». [,e droit canon établit encorc d'autres conditions,'t
entrc autrcs ccllcs qui sont nécessaircs pour garantir aux membres
la possibilité dc mcncr normalcmcnt la vic rcligicusc sclon lcs buts
proprcs ct I'csprit dc I'lnstitut.6 [.e Code souligne aussi par là, en
des termes semhlables à ccux de notrc art. 175. qu'il ne suflit pas

2 cr. cK-, can. 634 par. I
3 Cf. aussi CIC, can. o(D par I
4 Cl. Crc, can. 609 par I
-5 cr. crc can. 610-612
6 Crc, can. 610 par. l. qui dit littéralemenl o: L'érection des maisons s€ fait en

considclrant l'utililé dc l'tlglise et de l'instilul. el étant as\urL< ce qui (:sl requis lxrur que les

memhrcs mènent normalcmenl la vie religieusc sclon lcs huts propres el l'esPrit de

l'institut ". (Voir aussi l'oricntation du Pt\rc .lean Vecchi dans À(-G n' 335 (anvier-mars
1991). p. 44 ss - N.t).1'.)

T.3 - t8
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de créér I'entité canoniquc, mais qu'il faut constituer toute la

réalité spiritucllc de la communauté rcligieusc.

Sau[ le cas de cellcs qui dépcndcnt directement du Recteur
majeur, toutc communauté localc lirit partic d'unc circonscription
juridique. qui est normalcmcnt unc pr«lvincc ou unc quasi-prtlvince
(c[. Const 5ti et l5(r-158), ct dépcnd de s«rn proprc supéricur
majeur (Const 162). Cc dernicr cst aussi l'auttlrité ctlmpétcntc
pour affecter chacun des conlièrcs. au nttm dc l'obéissancc, à unc
maison salésicnne détcrminéc (Règl 150). I-es Règlements
indiquent commc minimum ordinairc p<lur chaquc maison le

nomhrc de six confrèrcs (Règl 150).
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2. LE DIRECTEUR (ART. t76-177)

Pour qu'un groupe puisse c«lnstituer une communauté
religieuse, il faut la préscnce d'un supéricur désigné conformément
au dr«lit (Const '175 et can. 608).

Durant toutc la péri«ldc rlc rénovation. I'importance de la
participation ct de la coresponsabilité dcs conflrèrcs dans une
communauté a souvent été soulignéc (c[. Const 123). mais il n'a
jamais été question de mettre en doutc le d«lnné traditionnel de
la vic religieuse à propos de I'autorité du supérieur, ni de proposer
un gouvernement collégialde la communauté de manière ordinai-
re.'Nos Constitutions n'acccptcnt pas. même à titrc exceptionncl,
qu'il n'y ait pas de supÉrieur local. Lc provincial peut modifier les

structures ordinaircs du gouvcrnement d'unc communauté si des

circonstances particulières I'cxigcnt (par cxcmplc un nombre réduit
de confrères), mais << sans portcr atteintc à la fonction du direc-
teur >> (Const 182).

2.1 Tâches du directeur.

Selon la tradition salésienne qui remonte à notre Fondateur,
le supérieur local prcnd le nom dc " directeur ',. Il a un pouvoir
de gouvernement ordinaire dans le cadre de la maison dont il est
supérieur, tant sur la communauté ct chacune de ses fractions. que
sur chacun des confrères.8 il peut commanclcr au nom du voeu
d'obéissance (Const 68) et a le droit ct le devoir dc prendre la
décision finalc sur ce qu'il y a à faire (Const 66).

[.es divers aspects du pro[îl ct des tâchs du directeur ont déjà
été soulignés à plusieurs reprises dans la Règle, tant à propos de
la communauté fraternclle (chap. V) que de la mission apostolique
et de I'obéissancc rcligicusc ,' :

7 Cl. Nnt dc la CNS,2 février l9?2, AAS 69. 1972. p. 393.
8 Cf. C.rrrrl l2O et CIC, can. 129 et l3l.
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il « rspl55snte le Christ » au milicu de scs lièrcs (Const 55);
il est lc ccntrc autour duquel la c<lmmunauté se rassemhle
(ih.):
il cst I'animateur ct lc guidc dc la mission pastoralc de la
communauté (Const 44):
il cst lc père et lc maîtrc spiritucl, qui cncouragc et oricntc
chaque confrèrc ct la communauté dans la rcchcrchc dc la
volonté de Dicu et dans la l'idélité à sa vocation (Const 55.

66).

Cct art. 176 décrit. cn particulicr, le directcur comme « /e

premier responsoble » tant dc la vic rcligicusc «lc la communauté
que de sa mission apost«lliquc ct dc l'administration des hiens. Il
souligne donc la tâchc précisc dc .. gouvcrncment ,> du dirccteur.
Il tait écho aux parllcs dc notrc Pèrc Don Bosc«t >> : << Il cst
nécessaire quc le «lircctcur commandc » : Çu'il connaisse bicn son
règlement ainsi que le règlemcnt des autrcs et tout ce qu'ils
doivent fairc " : que tout parte d'un scul principe... Qu'il n'y ait
qu'un scul responsable ,.q

Ce qui a été dit des supérieurs aux autres niveaux est valahle
aussi pour le dirccteur ,, : sa tâchc nc sc limitc pas au gouvcrne-
ment >> : il o gouveme en onimonl cl onime en qouÿetnont ». l,e,
binôme familicr « animation ct gouvcrncment » sc rctrouve aussi

à ce niveau. il faut même notcr quc c'cst justcment au niveau local
que Ia fonction spécifiquc du supéricur a été, préscntéc avant tout
comme une << animation ', : le CG21 traitc alxrndamment du
directeur précidément comme.. animateur » dc la communauté en
vue de l'éducation et de l'évangélisation des jeunes.r0 Il écrit
entre autres que la fionction du directeur .. fait penser avant tout
à I'activité intérieure de l'âme commc éncrgic dc vic, dc croissance

harmonieusc. de mhésion articulée dcs partics; activité qui. dc

9 Paroles dites par Don Btnco au Chapitre supéricur le 4 juillet 1884 » : cf. MA XVll. 189.

A propos de ce grint. le Père Alhera écrit dans lc " Manuel du direcleur » que « dès

l'inslant de sa nomination. le rlirecteur dcrvicnt rlans la maison le chef auquel loul doit se

référer. le centre duqucl prncè'de loute ülalité, la main fcrme qui se lrouve au gouvernail
pour que pcnlonne ne dévie de la voie droitc ".lo cr. cc2t, 4t -sl.
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I'intérieur, fait croître la participation dc tous les membres à la vie
du corps ,r.ll

[,es Constitutions l'avaicnt déjà rappclé, en présentant le
directcur dans Ia communauté fratcrncllc ,, : .. Sa première tâche
est d'animcr la qlmmunauté pour qu'cllc vivc à dans la fidélité aux
Constitutions et croisse dans I'unité » (Const 55). Et à propos rlc
I'obéissance communautairc. ellcs disaicnt enc()rc ,, : .. I.c supé-
rieur excrce son autorité en écoutant scs confirères. en stimulant
la participation de tous et en favorisant l'union dcs volontés dans
la foiet dans la charité " (Const 66). Nous renvoyons le lecteur au
commcntairc de I'art. 55. ainsi quc de I'art. 66 sur la coresponsabi-
lité dans l'ohéissance. qui décrit toutc la marchc de la recherche
commune. avant la décision finale du supéricur.

Les Constitutions indiqucnt, cn particulicr, deux moyens très
valahles pour cettc animation ,, : l'enlretien fratemel pour le
dialogue personnel, mais qui intéresse aussi toute la communauté
(c[. Const 70 et Règl 49): et l'Assemblée des con[rères pour le
dialogue communautaire. qui cngagc chacun des confrères (cf.
Const 186 et Règl 184).[ L'articlc du Père Vccchi signalé à la
note 6 développc aussi l'importance de la journée et de l'assem-
blée communautaire (ACG 335 p. 49-50) (N.D.T.)I Afïn d'aider le
directcur dans sa tâchc, mais aussi pour éclairer la communauté
sur lc profil du dircctcur lui-mêmc, le CG21 a demandé que soit
publié un << manucldu dirccteur ", qui fournisse un large commen-
taire à la « synthèsc entre animation spirituclle et autorité
religicuse ,.r2

[,es articles correspondants dcs règlements donnent d'autres
indications qui permettcnt au dircctcur de bien remplir sa fonction
d'animateur. Ils lui dcmandent " :

d'assurer sa préscncc dans la communauté et sa disponibilité
pour les confrères (Règl 172);

tt cczt, u
12 Cf. CG2I, 61, d. te . manuel ,. pubtié en 1982 sous le titre »: « Le dir«teur
salésien " : un ninislrYc pour I'animotion et le gtuvcmttnou dc la «»nrnunauté ltrcalc, a élé
revu el mis à jour aprà l'approlration des (lonslilutions.
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de rendre cffective la participation dcs confirères selon leurs
compétcnces ct lcurs aptitudcs. ct dc susciter dcs rcncontres
fratcrncllcs (Règl 1 73),
de veillcr avcc soin à la dircction spirituelle communautaire
(Règl 175):
de suivrc chaque con[rèrcs cn particulicr, surtout .. lcs confrè-
res en formation initialc, lcs conlièrcs âgés, lcs malades et
tous ceux qui se trouvcnt cn clitficulté " (Règl 17(t).13

Dans sa tâchc d'animation ct dc gouvcrncment. lc dircctcur
est assisté. comme lcs supéricurs dcs autrcs nivcaux, par un
Conseil.r{ [,cs art. 17tt-181 en spéciticrcnt la c«rmposition ct lcs
tâches.

En certaincs circonstanccs particulièrcs. par cxemplc si les

confrères sont peu nombrcux. lc provincial pcut modificr la
structure intcrnc dc la communauté, ct môme dispcnscr de la
nécessité d'avoir un Conseil local (Const 1tt2). Mais alors, le
directeur devra consulter lc provincial dans les affaires pour
lesquelles il faut I'avis ou le conscntcmcnt du Conseil (Règl 181).
Il lui faudra donc. sclon les cas, son «rnscil ou son consentement
pour pouvoir poser dcs actes validcs.l5

Il faut enfin remarquer lc licn étroit qui unit les directcurs au

provincial. [.cs Règlcmcnts généraux rccommandcnt au provincial
une attention particulièrc pour scs dirccteurs (Règl 145), et
dcmandent à ceux-ci dc lc tcnir informé avcc simplicité et clarté

13 [. c.rrm.ntaire de l'art. -53 a fait allusion à la sollicitude de Don Brrsco à l'égard rles

malades. Don Bosco dit au directeurs '» : <. Je recommande rle façon particulière aux

directeurs de ne laisser manquer les malades de rien " (c1. MB Xl. tr9). I;-galement dans les

" Sowenirs confidenlicls ". il écrit ' : " Qu'on soil économe en toul. mais qu'on fasse en

sorte que les malades ne manquenl de rien " (MB X. l04o). trn général. pour le min des

confrères qui en ont davantage hesoin. I)on Bosco rec<tmmande ": " Que les rlirecteum
aillent sowenl lrouver ceur qui cn ont lc plus hcsoin. lxlur lcs cncourager el amé'liorcr leur
conduile. pourconnaître leun lrcrioins particulicn el y Jxrurvoir,, (MB X. 1048).

14 Co*t 176 cf. CIC, can.62'1
15 cr. clc can.127 par.2
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de la vie de la communauté puisqu'ils appartienncnt à la même
communauté provincialc.

2.2 Nomination et durée de la charge du directeur.

Commc pour lc provincial, Ia procédurc dc la nominolion du
directeur a été confirméc. cllc aussi, mais avec la nouvcauté,
introtluite par lc CGS et codiliéc ensuitc dans le tcxte des
Constitutions, de la consultation préalable des confrères
(Const 177). La nomination rcvicnt ensuitc au provincial, qui doit
avoir lc conscntcment dc son Conscil ct I'approhati«rn du Recteur
majeur. Ccllc-ci n'est ccpcndant nécessairc quc dans le cas d'une
première nomination. et non d'unc conlirmation pour un second
triennat (cl. Règl 170).

Tous les confrères de la province sont consultés, et pas
seulcment ceux dc la communauté intércssée. Ccttc consultation
permet le dialogue qui est londamental pour un discerncment
correct et I'cxcrcicc de la corcsp«lnsahilité ,, : les supéricurs
écoutent la communauté alin de c«lmprendrc ce dont elle a besoin
pour accomplir sa mission. et tous les conflrères participent en
indiquant celui qu'ils considèrent dans lc Scigncur comme le plus
apte à êtrc lc guide dc la communauté.

l,es modalités concrètcs dc la consultation sont dc la compé-
tence du provincial et dc son Conseil, comptc tenu d'éventuelles
indications que pcut donncr le Chapitre provincial. Comme pour
la nomination dcs conseillcrs provinciaux, ici aussi le rythme des
consultations pourrait êtrc tricnnal, p«rur demander aux confrères
de signaler ceux qui sont aptcs à assurer la charge de directcur
selon lcs échéanccs du triennat.16

16 Cf..lCCn.312(198-5).p.-56-57. Ilsdonnenraussi d'aulresdirectivcsutiles.parexemple
sur les fiches. sur lc dépouillement et sur le scrutin. ainsi que sur la discrélion qui s'imprxe
à propos des résultals qui ne pewent 1r;16 1'objer de publicalion. vu la nalure et les fins de
la consultation.
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L'art. 177 précise dcux conditions néccssaircs pour qu'un
confrèrc puisse êtrc nommé dircctcur " : la qualité dc prêtrc
(commc I'ont déjà dit lcs commcntaircs dcs art.4 ct 121), et un
temps sulfisant passé dans la C«lngrégatitln après la prtlfcssi«ln
perpétuellc.rT

La durée de lo chotgc cst tradititlnncllc, cllc aussi » : un

mandat de trois ans, rcconductible pour tr«lis autrcs annécs dans

la môme communauté (Const 177). Après ccttc périodc, le

confrère ccsse << ordinaircmcnt » au m«lins pour un an cl'exercer
cette charge.ls La confirmation du dircctcur pour un troisièmc
triennat rcstc possible à titrc cxccpti«rnncl. mais dans cc cas, lc
provincial doit dcmander à nouvcau I'approbati«rn du Rcctcur
majeur (c[. Const 1771 Règl 170).

17 cl. t'tc-, can. 623.
18 ct c/C can.624 par 2.
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3. LE CONSITIL L0CAL (ART. 178-185)

Au nivcau local aussi lc supéricur a un Conseil.le Cettc
disposition can«rniquc. sc tr()uvc déjà aflrrméc à l'art. 176 qui parle
du dirccteur. L'art. lTtt l'imp«rsc à chaquc communauté. à moins
quc lc provincial nc jugc ()pportun de fairc unc cxccption dans des
circonstanccs particulièrcs (C«lnst 1tl2).

L'art. lTti cxpliquc la tâchc général du Conscil : colloborer à
l'onintulkm el ou gouvememenl de lo communouté otec le clirccleur.
C'est un cngagcmcnt qui conccrne toutc la vic rcligicusc ct la

mission apostoliquc.
Il cst facilc dc comprcndre l'importancc du Conseil, que toute

la tradition dc la vie rcligicusc rcconnaît comme lc moyen
principal d'accompagncr lc supéricur dans son rôlc d'animateur et
de guidc. Comme lc n«rm mômc lc dit. il revicnt au Conscil
d'assistcr le dircctcur dc son .. conscil ,r. et dc l'aider dans lc
disccrncmcnt. Mais. d'unc manière plus généralc. il aide lc
directcur dans t«lut l'cxcrcicc dc sa chargc. ct participc ainsi à sa

rcsponsabilité.
Sous cct anglc, il faut relever la valcur esscntiellcment

« pastoralc " du Conscil : il cst moins un organc administratif
qu'unc équipc qui partagc avcc lc dircctcur la rcsptlnsabilité ptlur
réaliscr la mission. Dans ce but, lc Conscil réfléchit sur la situation
de la communauté, étudic les dircctives opportuncs à donner dans

les dil'lércnts domaines pastoraux. se sent dircctement engagé et
corcsponsablc dans tous lcs scctcurs clc l'activité.

De son côté. lc dircctcur est tcnu dc faire appcl à son Conseil x
et de l'écoutcr t«lujours dans lcs questions d'importancc (Const
181. Règl 173). Dans quclqucs cas. pour pouvoir agir validement,
le dirccteur d«rit d'ahord clbtcnir lc conscntement dc son Conscil :

ces cas sont énumérés à I'article 181 des Glnstitutions. Par contre.
notre «lroit nc comportc pas pour l'instant «le cas cxplicitcs où stlit

l9 ct.clc can. 627 par. I

x cr. it.
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requis .. I'avis ,, du Conscil. Mais lcs Règlcmcnts établisscnt quc
le directcur convoquc son Conscil au m«lins unc f«lis par mois
(Règl 180).

Le dirccteur convoque et présidc Ie Conscil, mais nc votc pas

(voir le commcntaire fait à propos du Conscil général). Il laut
mettrc à part lcs admissi<)ns aux profcssi«rns ct aux ordrcs sacrés
(Const 108). Ici. ce n'cst pas lc dircctcur qui admct le candidat.
mais le provincial; lc dircctcur doit ccpcndant. avcc son Conscil,
donner un avis préalablc; c'cst pourquoi il pcut votcr en mêmc
temps que son Conscil. mais il pcut aussi cxpli<1ucr dc manièrc
séparée son avis pcrs«rnncl au provincial.

3.1 Composition du Conseil local.

Dans les nouvcllcs C«lnstitutions, la comp<lsition du Conscil
local est très souple ct pcut s'adaptcr aux diflérentcs néccssités
concrètcs. Cctte souplcssc a été intcntionncllcmcnt voulue par lc
CGS, commc unc application néccssairc dcs critèrcs généraux «lc

la subsidiarité ct de la déccntralisation (ct Const 124).
Tout d'abord, le nombre des Conseillers n'est pas fixé dc façon

rigide dans notrc droit, mais doit être proporti<lnncl à I'importancc
des activités ct au nombre dcs confrèrcs de la communauté
(ct Const 178).

[.es Constitutions (art. 179) distinguent trois catégorics dc
Conseillcrs :

a. [æs membres dc droit : le vicoire du directeur et l'économe.

â. Un ccrtain nombre de con[rères responsobles des ptincltoux
secteurs d'octit'ité de la communouté. A cct égard. le CGS n'a
voulu prescrirc ou maintenir au nivcau universcl ni le prtllil ni lcs
tâches des rcsponsables, tcls qu'ils se trouvaient dans la Ctlngréga-
tion avant la révision postconciliaire. et qui étaicnt membrcs de
droit du Conscil local. Mais lc Chapitre provincial a reçu Ia

compétencc de les détermincr. dc façon quc lcs structurcs ct lcs

rôles à I'intéricur de la communauté corrcspondcnt aux cxigcnccs
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dcs situations, dés<lrmais très diflérentcs d'une provincc à I'autre
dc la Congrégation (Const 185). Lcs Constitutions laisscnt donc au
provincial avcc son Conseil la laculté dc détcrminer, après une
consultati«ln préalablc dc la c«rmmunauté intércsséc. les rcsp«lnsa-
blcs qui font partic clu Conseil local.

c. Eventucllcmcnt un ccrtain nombre de confrèrcs élus choque
onnéc por l'Assentblée des confrères. Cette faculté vaut pour les
communautés localcs nomhrcuscs. scl«rn lc jugemcnt du provincial.
qui rlétcrminc aussi lc nomhrc dc mcmhrcs à élirc (Const 180).

La possibilité dc l'élcction par les confrères ct dc la représen-
tativité des scctcurs d'activité pourrait amcncr unc ccrtaine
hétér«lgénéité dans le Conscil local. ct créer aussi clcs difficultés
pour attcindrc la convergcncc rcquisc sur des prulhlèmes particu-
liers. Mais l'articlc 1ttO dcs règlcments rappclle aux membres du
Conscil « qu'ils sont solidaircs <lans lcs décisions priscs ct que.
dans t«lus lcs cas, ils sont tcnus cn conscicncc au rcspcct des
personncs ct à la discrétion sur lcs sujcts traités ".

Il revient cnsuitc au dircctcur d'informcr les conlrèrcs sur lcs
décisions d'intérôt commun: cc droit cst égalcmenl. un dcvoir
(Règl 180; c[. Const 123).

3.2 Nomination des Conseillers.

La nomination du vicaire et dc l'économe est du rcssort du
provincial. En soi, le provincial n'a pas hesoin du consentemcnt de
son Conseil. ct n'est tenu de n'écoutcr d'abord quc l'avis du
directeur.

Il revient cncorc au provincial dc nommer lcs responsables des
principaux sectcurs d'activité de la maison, et donc implicitcmcnt
aussi dc lcs nommcr au Conscil (Règl 183).

Pour pouvoir être nommé ou élu mcmbre du Conseil local. il
faut quc le contièrc ait fait sa profcssion pcrfftuclle ct ne soit pas
en formation initialc (Const 17tt). Pour le vicairc. il tàut en outre
qu'il soit prêtrc : ccla ticnt au fait quc lc vicaire remplacc lc
dircctcur ahscnt ou cmpêché. ct qu'il pcut. mômc d'unc manière
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habituelle, prcndrc Ia placc du dircctcur dans des qucstions de
gouvcrncmcn t ordinairc.

33 l,e vicaire du dirrccterrr.

Dans la révision dcs Constitutions, notrc droit a introtluit lc
vicairc du supéricur au nivcau Iocalégalcmcnt. Son pr«llÏl préscntc
une ccrtainc anal«lgic avcc cclui du vicairc clu Rcctcur majcur ct
cclui du vicairc du provincial. du lhit quc lc vicairc local cst aussi

lc prcmier collaboratcur du dircctcur, dont il prolongc ct complètc
I'action de manièrc à ne lairc qu'un avcc lui. cl. qu'il possèdc. lui
aussi, dans le cadre dc la maisr)n. un p<luv<lir ordinairc vicarial.
Cependant, il n'cst pas un . «lrdinairc rcligicux ». cât son pouvoir
vicarial habituel est limité : uniqucment .. dans lcs aflaircs dont il
a été spécialcment chargé »i par contrc, il dcvicnt ordinaire
vicarial sans limites. << en tout cc qui conccrnc lc gouvcrncmcnt
ordinaire >>, cn cas d'ahsence ou d'cmpôchcmcnt du directcur. ainsi
qu'en cas de mort du dircctcur. « tant quc lc provincial n'aura pas

pris d'autres dispositi«rns " (Const 1tt3).
Par disposition dc notrc droit. lc vicairc pcut aussi remplacer

son directeur commc memhrc du Chapitrc provincial. quand ilest
gravemcnt empêché. moycnnant I'acc<lrd du provincial
(Const 173, 5).

[.e même critère de subsidiarité et dc déccntralisation, qui
inspirc toutc la loi sur lcs structurcs dbrganisation dc la commu-
nauté localc. a dissuadé de codil'icr dans la Règle I'attrihution
d'une tâche spécifique au vicaire du dirccteur. Ccllc-ci est
intentionncllement laisséc aux supérieurs du lieu.

l,es Règlcments généraux donncnt ccpendant quclqucs
critèrcs généraux à cet égard, pour garantir à la lontion du vicairc
du directcur dans les communautés localcs la consistancc hahi-
tuelle qui Iui rcvicnt (Règl 182). Il aura d'hahitudc la responsabi-
lité d'un «les principaux scctcurs dcs activités éducativcs et
pastoralcs de la communauté. avcc ccttc réscrvc que sa lilnction
ne soit pas habitucllcmcnt liéc à ccllc d'éc«lnomc. La communauté
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devra êtrc inlbrméc dcs charges habituellcs que Ic directeur aura
conliécs à son vicairc.

La Règlc soulignc quc la lbnction du vicaire oftie au directeur
la possihilité rle lui conficr tout cc qui peut nuirc à sa tâchc
fondamentale ou l'en détourner (cl. Const 55 et Règl 172).

3.4 L économe local.

[,e sectcur de I'administration des bicns tcmporels. également
au nivcau local, est conlîé immédiatcment par notre droit à la
responsabilité d'un économc. Il accompliI s«rn servicc en dépen-
dancc du directcur avcc son Conscil.

k chapitrc XIII dcs Règlcmcnts généraux donne les disposi-
tions c<lncrètcs pour la gcstion des hicns dc la maison (Règl
198-202). L'articlc 1fl4 <les Constitutions fait la rccommandation
généralc que l'écon«lme remplisse son service « cn esprit de
charité et dc pauvrcté ».
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4. UASSEMITLEI, I)ES CONI'RERES (AR',l'. 186)

Môme si cllcs nc parlaicnt pas cxplicitcmcnt dc I'Asscmblée.
les Constituti«lns antéricurcs au CGS avaicnt cléjà prévu une
réunion officicllc dc la c«rmmunauté pour élirc lc clélégué ct son

suppléant au Chapitrc provincial.rl

A partir du principc dc la participation ct dc la c«rrcsp«lnsabili-

té. la révision opéréc sclon lcs «lricntations dc Vatican II a établi
dans notre droit proprc l'Asscmhléc dcs c«tnlièrcs. .. La vocati«ln

communc comp«lrtc la participation rcsp«lnsahlc ct cffectivc dc
tous lcs mcmbrcs à la vie et à l'actirln clc la ctlmmunauté l«lcalc ,r,

a déjà dit l'art. 123. Et nous avons vu plus d'unc fois quc lcs

formulcs « vic et acti<ln ,,. .. vic et missi<ln ,,, cxprimcnt I'csscnticl
de notrc vocation. En clfct. lcs Constitutions souligncnt cn
différents cndroits quc la participation touchc tous lcs aspects

essenticls dc notre vocation (cl. Const 3) :

la mission apostoliquc, confiéc à la communauté : « la
cohésion ct la corcsponsabilité fratcrncllc pcrmcttcnt d'attcin-
drc lcs objcctifs past«rraux " (C«lnst 44);

- la communauté fratcrnelle : lcs confrèrcs sont appclés, tous
cnscmblc ct chacun en particulicr, à construirc la c«lmmunion
dcs pcrsonncs (Const 49 el 52):

la pratique des conscils évangéliqucs : << nous chcrchons
enscmhlc la volonté du Scigncur cn un dial«lguc fratcrncl ct
patient. et avec un vif scntimcnt dc corcsponsabilité »

(Const (É).

L'Assembléc, qui réunit tous les conlrèrcs ptlur traiter .. lcs

principalcs qucstions conccrnanl la vic et lcs activités dc la

2l Cl.Cnnriarûons 196ô, afl. Im
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communaulé ,, (Const ltt6). csL un momcnt privilégié de participa-
tion. Ellc pcrmct à la communauté dc coord«lnncr l'engagcmcnt
de scs lorccs ap«rstoliqucs. ct à scs mcmhrcs dc c«rmmunicr entre
cux. dc rcchcrchcr cn commun la v«llonté clc Dicu. dc disccrncr et
d'évalucr enscmhlc la cr«rissancc dc sa I'idélité à sa vocati«ln dans
lcs circonstanccs concrètcs de la vic qu«rticlicnnc.

L'articlc dcs Constitutions indiquc lcs compétcnces de
l'fuscmhléc dcs conflrèrcs. Ellc est :

r,. une asscmhléc électivc : cllc élit son délégué au Chapitre
provincial ct son suppléant, ainsi quc, lc cas échéant, les Glnscil-
lcrs locaux (cl'. Const 181):

b. un organisme consultatifl: ellc ne pcut déliMrer des
questions qu'cllc traitc (c«rmmc c'es[ par contrc lc cas pour un
Chapitrc). mais ellc a pour tâchc généralc d'cxamincr, d'analyacr.
d'étudicr lcs principales qucsti<lns. <lc s'informer ct dc dialogucr,
dc disccrncr. dc fairc apparaîtrc autant quc possihlc la convcr-
gcncc des vucs ct dcs lignes d'action. dc pr«rgrammcr ct d'évalucr.
Même s'il nc lui rcvicnt pas dc dôcider. cllc n'en joue pas moins
un rôle indispensahle par sa participation corcsponsable et
effective au gouvcrncmcnt de la communauté. Si ellc flonctionne
bien. clle préparc la décision du supérieur, qui concluera la

recherchc communc (cf. Const (tr).

[æs Règlcments généraux (art. 184) ajoutcnt les précisions
suivantes sur lcs tâchcs et les dcvoirs de l'dssemblée. c'est-à-dire
sur la compétcncc que lui assignent lcs Constituti«lns :

rechercher des moyens ou des lignes d'action pour stimuler sa

vie rcligieuse ct apostoliquc, ou [x)ur réaliser toujours plus
plcincment sa vocation:

analyser lcs problèmes plus séricux qui peuvcnt se présenter
dans une communauté:
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programmcr au début dc I'annéc dc travail la vie communau-
taire, lcs activités éducativcs ct pastoralcs. la [<lrmation
pcrmancntc. ct cn lairc l'évaluati«tn au momcnt opprlrtun
(avcc dcs échéanccs préciscs) (cl-. aussi Règl 174);

participcr à l'élahoration ct à l'évaluation clu projct éclucatil'
ct pastoral dc la c«;mmunauté (cf. Règl 4):

s'inlbrmcr ct rélléchir sur la situation économiquc dc la

maison: ccla pourra sc lairc. par excmplc. à I'occasion dcs
bilans annucls auxqucls l'éc«lnomc intércsscra la c«lmmunauté
(cf. Règl 202): lait cncorc partic dc cc dcvoir la vérilicati«ln dc
la pauvreté communautairc dont parlc l'art. (r5 dcs Règlc-
mcnts.

L'Asscmhléc cllc-mômc détcrmine la liéqucncc clcs convoca-
tions. Lc minimum établi par lcs Règlcmcnts cst d'au moins trois
fois par an : ccla corrcspond aux tâchcs énumérécs plus haut, cn
particulicr à la programmation du «lébut d'annéc, à I'évaluation
vers la fin dc l'annéc, et à la réllcxion sur la situation éc«rnomiquc
et sur l'<lbscrvancc de la pauvrcté à lbccasion dcs bilans.

[Dans l'optique dc la [ormati<ln permancntc. le CG23 est
revenu sur le sujct ct à prop«rsé la " journéc clc Ia communauté » :

. Chaque communauté l«lcalc, animéc par Ic dircctcur. aura un

programme annuel de formation pcrmancntc, dc préfércnce selon
un rythme hebdomadairc (" journéc dc la communauté ») ou
bimensuel. [,es confrèrcs participcront aux rcncontrcs communau-
taires qui sont des « occasions dc renouvclcr lc sens rcligicux ct
pastoral de sa vic. et de sc rcntlrc à mêmc d'cl'fcctucr s«ln travail
avec plus dc comfftence (Const I 19) " (CG23, n. 222). - Pour
plus dc détails. voir la lcttre du Pèrc Jcan Vecchi, déjà mcnti«ln-
néc trois fois : dans la note 5 du chap. 123 eL lcs notcs 6 et a dc
ce chapitre : La communauté salésicnnc ltrcalc in ACG n. 335.
janvicr-mars 1991. p.44-50, cn particulicr lc n. 4. - N.D.T.I
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Ces structures de la communauté l«rcalc invitent donc les
conlrères à prendrc de plus en plus conscicncc de lcur coresponsa-
bilité. à apprcndrc à dialogucr ct à collah«rrer fratcrnellcmcnt aux
réuni«rns. à dévcloppcr lcur sens du bicn commun ct la cohésion
entrc cux. Lcs structurcs doivent, ccrtcs, fiavoriscr la participation,
mais chaque conflrèrc aussi cst appclé à s'cngagcr pour y prendre
unc part active ct lcs rcn«lrc cfficaccs.

Prions pour notrc communauté,
otin que lo t-tdéIilé à Don Bosco el à son esprit,
et lo consécrotion de lous ou lravoil opostolique,
l'aident à répondre génércusement à lo mission qui lui est confrée
pottr le bien des jeunes et des pouvres.

Pour que nolre communoulé
vit,e dons l'espit de fomille et la donotion réciproque,
dons lo choité et le dévouement,
pour rendre son témoiqytage évongélique
plus cloir et plus convainconl, pions.

Pour le directeur de nolre communauté :
que le Seigneur l'oide et l'écloire par son Esprit,
ofin qu'il soche incamer parmi nou.s

lo présence et lo potemité de Don Bosco,
et guider lo communouté dons lo recherche
et l'occomplissement de lo volonté de Dieu, pions,

Pour le Conseil de lo communoulé,
olin qu'il oit le discemement solésien et apostolique
qui lui peffnette d'orienler et d'orgoniser le trovoil de tous,
ofin que nolre présence soil plus vive el plus ogissonte
ou milieu de ceux qui nous sont confiés, pions.

T.3 - 19
289



Pour les conft'ères plus jeunes el pour leur o croissonce ,r,

et pour les confr'ères ôgés et moloclcs,
ofin qu'ils lrutuvenl dons la «tmmunoulé
le soutien dont il.s ont besoin,
dons un climot de fratemité et tl'omitié sincère, prions.

2m



CHAPITRE XIV

ADMINISTRATION DES BIENS TEMPORELS

« Contenlez-volts de ce que vous ovez, cor le Seigneur luïmême
o dit : Non, je ne te lâchet'oi 1tos, je ne t'abondonneroi pas !...
N'oubliez pas la bicnfoisonce et lo ntise en commun des biens, car
ce sont cle tels sacilices qui ploisertt ù Dieu » (He i,3, 5. l6).

A propos des biens terrestres, la Bible développe trois
sortes de considérations :

- ils sont des dons de Dieu et donc bons en eux-mêmes,
- il faut veiller à ne pas en faire des idoles,
- ils sont à partager avec les autres, en particulier avec les
pauvres. Dans le Nouveau Testament, Jésus oppose radicale-
ment Dieu et Mammon (Mt 6, 24) etsouligne avec force que les
biens sont destinés à I'aumône.

L'épître aux Hébreux (13, 1-17) le relève dans sa catéchèse
pour la vie de la communauté. Mais cet enseignement rentre lui
aussi dans le cadre de pensée nouveau et bien plus profond de
toute l'épître, et spécialement de la péricope qui nous concer-
ne : le culte authentique enseigné par Jésus. Quelles inciden-
ces concrètes la doctrine de Jésus a-t-elle dans la vie de la
communauté ? Comme ailleurs dans le Nouveau Testament, le
culte nouveau exige I'amour fraternel (13, 1), et dans certaines
situations, cet amour concerne aussi I'usage des biens. ll s'agit
d'être libre de toute avarice, de choisir une vie sobre et de
placer sa confiance en Dieu à qui nous appartenons (13, 5). A
la lumière des chapitres précédents de l'épître aux Hébreux, il
est légitime de dire qu'ici notre modèle concret n'est pas le
stoïque illuminé, mais I'amour généreux éclairé par I'offrande
sans limites que Jésus a faite de lui-même (cf. 10, 5-1 0 ; 12,2)..
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La même pensée revient vers la fin de la péricope en
rapport plus explicite avec le culte, Le texte rappelle une fois
encore I'oblation totale du Christ (13, 10-13), puis réatfirme que
le culte chrétien se réalise par une double action : le sacrifice
de louange, ou I'offrande et le remerciement à Dieu à exprimer
en permanence dans notre cheminement vers la cité future (13,
14-15); et, pour renforcer celui-ci, I'exercice concret de la
charité qui s'exprime dans I'aide aux pauvres (13, 16).

" Ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu "
(He 13, 16). Une matière, en apparence aussi terre à terre que
I'administration des biens, est également enveloppée d'une
inspiration très haute, quifait de ce devoir une expression non
secondaire de la liturgie de la vie.

***

[æs prescriptions du Code dc droit canonique ne nous ont pas

pris au dépourvu : " Chaque institut fixera pour I'usage et I'admi-
nistration des bicns dcs règlcs appropriécs 

".1
Les lignes générales pour I'administration des biens, comme on

le verra dans les différents articles, étaicnt déjà claircment tracécs
par Don Bosco dès les premières réclactions des Constitutions.
Elles entrent dans le concept de pauvreté que notrc Père a voulu
comme une des caractéristiques dc sa Congrégation.l Ce sont des

élémcnts-clés, même si le texte rénové dcs Constitutions leur a
donné une expression nouvelle.

I cf. f'lc can 635 par. 2
2 Don B*"o dit : o L-a pawreté esl nolr€ chance : elle est la Mnérliction de Dieu ! Prions

même lc Seigneur de nous gardcr dans unc pauvrcl(' volontairc ,, (MB Vl. 328). Sur

f importance dc la pauvrct(' pour l'avenir de la Smi('t('. v()ir cn parliculier MB )(Vll,272.
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Cc quc D«rn Brlsco a écrit dans son Testament spirituel à

propos dc l'élcction du nouveau Rcctcur majeur après sa mort,
peut clonncr unc icléc dc l'importancc qu'il accordait à la gestion
attcntivc dcs hicns tcmporels : .. [Jnc lilis accomplis ccs devoirs
primrlrdiaux ct importants (remcrcier lcs électcurs pour leur
confiancc, donncr au Saint-Père la nouvclle de son élection.
inlormcr lcs c<lnlièrcs ct lcs F.M.A.. écrirc unc lcttrc aux hienfai-
tcurs ct aux C«xrpératcurs), lc n«ruvcau Rcctcur s'appliqucra avec
sollicitude à bicn connaîtrc l'état financicr cle la Congrégation ».3

Don Bosco avait les picds sur tcrrc !

Cc qu'il a réalisé. Don Bosco l'a toujours attribué à la bonté
de la divinc Providencc et à l'aidc dc Maric Auxiliatrice. Mais il ne
s'est pas ménagé pour rcchercher lc néccssairc pour son oeuvre.

Quc dc latigucs ct de sucurs à solliciter sans ccsse la charité
publiquc ct privéc : suppliques, lcttrcs, tombolas, voyagcs...- Il
s'obliccait à dc pénibles humiliations pour << scs >> garçons. Et à la
fin il c«rncluait : .. Cc que nous avons n'cst pas à nous. mais aux

pauvrcs; malheur à noui si nous n'cn faisons pas un bon usage ,r.a

Et il en fit aussi hon usagc par instinct pa)§an. Il avait I'oeil
d'un administratcur avisé et pruclcnt. Il nc sc limitait pas à des

contrôlcs ct à bicn notcr lcs échéanccs dc paicmcnts, mais il
conscrvait tout d«lcument attcstant des droits de propriété. de

p«rsscssion et d'usagc. Ics c«lnvenlions puhliques ct privées. les

actcs notariaux et... les lactures dc boulangers !s

Don Bosco est-il alors pour nous une référence également
pour une administration régulièrc et efficace ? Sans aucun doute.
Mais toujours à sa manièrc. L'cxcmplc suivant sulllt à nous faire
saisir que ce qui lui importait surtout dépassait le simplc point de
vuc économique.

Prends les factures ct paye les dettes, dit Don Bosco.
- Mais la réserve pour les cas imprévus ? répond don Rua.
- Lc Scigneur y pourvoira.

? un xvLztxt
4 MB v.6821 cf. Carr.v 79
5 Cf. P. sTt'.I-l-A. Don Bosco nclla storia cconornicu .t social.'., t,AS Rome 1980. p. 8
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[,e Seigneur a déjà fait des miraclcs. Dans quelqucs jours
arrivc l'échéancc d'une dcttc ct alors...
Alors. le Seigneur pourvoira. Mettrc dc I'argcnt «lc côté.
c'est fcrmer la porte à la Providcncc.6

C'est dans cette optiquc salésicnnc quc nous nous préparons
à décrire les quatre articlcs (187-190) du chapitrc XIV qui traitcnt
de " l'administration dcs hicns tcmporcls ,,.

6 MBxrv.u3-u4
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ART. I87

La Société salésienne a la capacité d'acquérir, de prrssfier, d'admi-
nistrer et d'aliéner des lliens temporels. Cela vaut pour la Congrégation,
pur chaque province et pour chaque maison. Ces biens ne doivent pas

être mis au nom d'une personne physique et ne doivent être conservés
que dans la mesure oir ils sont directement utiles aux oeuyres.

Il faut exclure I'acquisition et la conservation de biens immobiliers
à seule lin d'en tirer profit, et toute autre forme permanente de

capitalisation productive, étant sauf ce qui est prcvu à I'article 188 des

Constitutions.

l. Capacité d'acquérir, de possfler, d'administrcr et d'alléner
des biens temporels.

La mission de l'Eglise est surnaturellc, mais insérée dans des

structurcs humaincs; pour pouvoir la réaliser. des moycns tcmpo-
rels s«rnt néccssaircs.r Pour atteindrc lcs buts qui lui sont propres
sans dépendrc du pcruvoir civil. Ia possession dcs bicns temporcls
est un de ses droits innés.3

Les huts pour lesquellcs I'Eglise revcndiquc la légitimité des

biens temporcls sont :

- I'organisation du cultc divin,
l'honnôte subsistancc du clergé ct des autres ministres,
les oeuvres d'apostolat et de charité. surtout en favcur des

pauvrcs.3

k droit aux hicns cst dès lors étroitement lié à la destination
(les buts) pour laquelle I'Eglise lc revendique. On pcut presque en

I Cf. CS; 76 : « Certes. les choses d'ici-has et celles qui. dans la condilion humaine.
dépassent ce monde. sonl élroilemenl liécs, cl l'Eglise elle-même se sert d'instrumenls
temprrrels dans la mesure où sa propre mission le demande ".
2 ct.<-tc', can. 1254

3 cr. Po. l7 et CIC. can. t254 par. 2
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conclure quc, pour d'autres buts, il n'y a pas dc m<ltif pour l'Eglisc
de posséder dcs hicns temporcls.

Si I'Eglise revcndiquc la posscssion ct lc besoin de se scrvir de
biens matéricls pour pouvoir attcindrc scs fins spiritucllcs. la
Congrégation aussi affirmc cettc capacité. Ellc pcut lc fairc parce
qu'ellc est une << pcrsonnc juridiquc publiquc ,, dans I'Eglise ct
une partie vivantc de ccllc-ci.{ Mais cllc nc pcut le fairc qu'en
conformité avec le droit,s c'est-à-dirc pour autant qu'ellc participe
à la mission de l'Eglisc. qu'ellc cst soumisc à ses lois et qu'clle agit
selon son esprit. en communion avcc la hiérarchic ecclésiastique
et sous son contrôle-

Pour vivre, agir. s'organiscr. cntrcprcndrc ct soutcnir ses

activités apostoliques. la Congrégation a bcsoin dc moycns
économiques.o Pour nous, la pauvrcté nc consistc donc pas à nc
rien posséder, mais à savoir harmoniscr lcs engagemcnts dc notrc
mission avec les impératifs du lait écon<lmiquc. Nous avons un rôlc
prophétique à rcmplir en ce domaine égalcmcnt (cl. Const 77).

Dans toutes nos activités. nous considérons lcs bicns tcmporels
comme un moycn pour attcindrc les buts pour lcsqucls la Société
a été instituée. [.e CGS rappelle à cc sujet : << Lcs structurcs
doivent êtrc au service de la communauté et dc chaque mcmbrc,
afin que les personnes puisscnt accomplir lldèlcmcnt lcur voca-
tion ».7

Il pourra se flaire quc l'un ou l'autre s'attachc à scs biens. en

fasse un usage erroné. se laissc prcndrc dans lcur cngrenagc
complexe ou les gaspillc par incapacité, manque de préparation.
incuric ou abus. Il conviendra alors dc rappeler aux responsahles
de la gestion économique qu'ils ont certes à vciller scrupuleuse-
ment à la saine administration. mais surtout qu'ils agissent comme

a ct.ctc,can. l16. 12-58. l2-59

s cr. clc can. 1255
6 cr. ccs, tzo
7 ct. ccs,7w,
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dépositaires dcs bicns dc l'Eglise ct qu'ils ne doivcnt sc pcrmettrc
aucun usagc pcrsonncl ct arbitraire.s

2. Cela vaut pour la Congrégation, pour chaque province et
pour chaque maison.

Il cst intércssant dc notcr quc, dès les origines. le tcxtc des
Constitutions dc 1864 écrit pour obtcnir lc .. decrctum laudis 'r,
exprimait l'idéc précisc «;uc « chaquc maison possédera »; et
commcnt don Rua s'est défcndu dc façon rcmarquable devant
I'agcnt du llsc, cn démontrant que " lcs propriétés foncières sont
inscrites non pas au nom dc I'Oratoire... mais dc chaque coproprié-
taire des terrains et dcs immcublcs où les instituts ont leur
siègc ".e

[.es Constitutions soulignent : « Ces biens ne doù'ent pas être
mis ou nom d'une pe,sonne physique >». Rcc«rmmandation éviden-
te ! Cette norme garantit plus dc sécurité dans la propriété et
enlèvc à chacun toute vclléité d'indépcndance et toute attitude de
patron. Les cxccptions à cettc prcscription sont très rares : c'est
lorsquc la rigidité dcs lois civiles dans quclqucs nations n'accorde
pas lc droit dc propriété à des associations privécs ou religieuses.

3. .. Ces biens ne doivent être conservés que dans la mesurc où
ils sont directement utiles aux o€uvnes »>1 donc, .< il faut
exclurc |tacquisition et la conservation de biens immobillers
à seule fin d'en tircr profït ».

L'art. 59 des Règlemcnts généraux rappelle avec plus de force
et de clarté : .. La Société ne gardera la propriété d'aucun bien
immohilier en dchors dc ses maisons d'habitation et de leurs
dépendances néccssaircs au travail ".

I cf. ccs z2o
e D. Rua. l,errre du 31.12.1891. I-cu. circolari, p.8l
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[,cs Mcmorie Biografîchc discnt quc c'<< était la v<ll«rnté

résoluc " dc Don Bosco, pour qui, cn vivant dc la Providcnce
quotidicnnc. notrc Picusc Société .. nc possédcra jamais de

revenus ou dc hicns immeubles, saul lcs Collègcs ct lcurs dépcn-
dances ,.10 Et lc 6 août 18tt5. Don Bosc«r écrivait à Monscigncur
Caglicro : .. Rccommandc à tous d'évitcr dc bâtir ou d'acquérir
des immcublcs qui nc soicnt pas strictcmcnt néccssaircs à notrc
usagc. Jamais de choscs à revcndrc; pas dc champs ni dc terrains
ni d'hahitati«rns pour cn fairc un gain cl'argcnt ,r.ll

Quant aux legs tcstamcntaircs, D«rn B«lsco .. rcvendait cc qu'il
avait reçu, lc transformait sans tardcr cn argcnt, cn déposait unc
petitc partic à la banquc et I'invcstissait cn honne partie dans dcs

constructions. I'entrcticn de hâtimcnts tlu dc jcunes élèvcs «lu

I'acquisition d'équipcmcnts pour lcs atclicrs dcs écolcs cl'arts ct
méticrs ,.ll

Dans lcs pagcs dc son Tcstamcnt spiritucl consacrécs au

Chapitrc supéricur, notrc Fon«latcur émct lc principe qu'il estimait
vital pour la Congrégati«rn : " Parmi les choscs dc Ia plus grande

importancc, jc note ccci : Qu'on fixc commc principc invariable de

ne conscrvcr la propriété d'aucun immcuhlc, h«rrs dcs mais«rns ct
attenants qui sont nécessaircs à la santé des qrnfrères et à cclle
des élèvcs. Conserver dcs immcublcs dc rapport, c'cst faire injurc
à la Divine Providcncc, qui, de façon mcrvcillcusc et dirai-jc
prodigicuse. nous est continucllemcnt vcnuc cn aiclc ". Et à la fin
du " Testament >>. préoccupé dc I'avcnir dc la Congrégation,
commc pour souligncr les choses lcs plus importantes à ne pas

oublier et à observcr après sa mort, Don Bosccl écrit cncorc :

.. Qu'on ne conservc pas de propriétés lixcs cn dchors dcs

habitations dont nous avons besoin ,r.13

Lc Pèrc Ricaldone donnc à cette phrasc lc commentaire
suivant : Don Bosco « regardait comme une vraic tlffensc envers

ro MBvm.mz
tt MB xvll.626427
12 P. sl',Ll.A,l)ort Bosco nclla storia cconomica c sæialc, LAS Rome 1980. p. 157

ll MB ](Vll,273. Cité par J. ATIBRY dans Jcan Bosco, éoits spirirucls, Nouvelle cité'

Paris. p. uE7 et 503.
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la divine Providence lc lait de conserver des biens-fonds de
quelque nature qu'ils fussent : Si nous nous <lépouilklns de tout
pour tout consacrcr au hicn des âmcs, nous attirons sur nous et
nos OEuvrcs les plus copicuses hénédictions. Si au contraire Dieu
s'apcrçoit quc nous ne nous appuyons pas totalement sur lui et
que nous plaçons notrc confiance dans les revenus de capitaux et
d'immcublcs, il nous abandonncra à nos pauvres ressources. qui.
parcc qu'humaincs. manqucnt de solidité. Cc confiant abandon
entre les mains de Ia Providence, ce généraux détachement dcs
choscs de la terre a été la raison et la cause de la prodigieuse
expansion dcs OEuvres Salésicnnes. ct constitue notre plus
précieux héritagc ".r{

4. II faut exclure << toute autre forme permanente de capitalisa-
tion productive >,, sauf ce qui est prévu à I'art. 188 des
Constitutions ».

L'accent est mis ici sur I'adjectif << permanent ,,. Il ne faut pas

s'imaginer quc lc salésien puisse vivre ou trouver la Providence à
employer I'argcnt dans une formc quclconque d'investisscment
permanent de rapport. c'est-à-dire de façon stable, fixe. durablc ou
prolongée dans le temps !

Cela n'a rien à voir avec le dépot bancaire temporaire avec
intérêts, sous forme de compte courant. Son premier but est Ia
sécurité et la facilité des opérations économiques, même si en soi
le compte fait grossir les intérêts. A condition que la préo,ccupa-
tion ne soit dc bloquer un compte pour qu'il apporte des intérêts
plus consistants !

Il en va de même pour les sommes engagées ou tenues en
réserve pour des dépenses programmées ou préüsibles dans le
cours maximal d'une année. Dans un investissement en titres à

court ou moyen terme. il ne doit pas y avoir la moindre trace de
spéculation, dc hasard ou d'impruclence.

la P. RIceLpoNF.. . Etrome de 19j6 sur la pauvtté ",4C§ n. 82 (1987). p. ,ts
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A la réflcxion. il scmblc prcsquc imp«lssiblc qu'unc maison
salésiennc bicn administréc puissc gardcr dc I'argcnt à invcstir. II
suffit dc pcnscr. par excmplc. à l'cntrcticn c<tntinucl dc I'ocuvrc.
à I'acquisition touj«rurs prcssantc du néccssairc pour réaliser ses
objectifs. Mais si. malgré tout, il rcstc cncorc cle I'argcnt. I'excé-
dent est à rcmcttrc au provincial (cl. Règl 197) ou à I'Eglisc ou
aux pauvrcs.ls Ce n'est ccrtaincmcnt pas unc sommc réscrvéc à

I'accumulation ou à la capitalisation.
Moins cncore p()ur ce qui nous vicnt dcs bicnlhiteurs ! [,cs

exceptions. prévues par I'article suivant dcs Constitutions (1ttft, 4),
ont toujours hesoin de I'examcn ct dc l'.. autorisation du Rectcur
majeur avec le consentcmcnt dc son Conscil ".

Si le CG2l ne souhaitait pas lhire mcntion ici du par. 4 de
I'art. 1t18. c'était pour s«ruligncr plus claircmcnt quc lcs biens
temporcls dans la C«lngrégation nc sc conscrvcnt quc dans Ia
mesurc où ils sont utilcs aux activités éducativcs ct pastoralcs. à

I'exclusion de toute lormc pcrmancntc dc capitalisation. C'était
aussi pour que lcs cas qu'il mentionnc : la constituti«rn <. dcs rcntes
viagères, des bourscs d'étude, des «rbligati«lns dc messes. des
fondations particulièrcs ou dcs organismcs dc bicnlaisancc », qui
sont de réellcs et onércuses opérations éc«rnomiqucs d'administra-
tion extraordinaire, fussent assujcttics aux autorisations norma-
les.16 Mais dans la révision définitivc dcs ConsLituti«lns, le CG22
a ajouté la phrase: .. sauf cc qui est prévu à I'art. 188 des
Constitutions », pour ne pas êtrc en c«lntradiction avec I'articlc
suivant. et souligner du mêmc coup la nécessité d'obtenir les
autorisations pour les cas délinis par I'art. 18f1. 4.

Il sera bon que le disccrnemcnt personncl ct communautairc
sur I'art. 187 s'arrête sur les deux points suivants :

15 cf. clc can. 640
t6 c:. ccil,416-418

300



1) Voir si lcs structurcs sont au scrvicc de la communauté et
des pcrsonncs. afin que chacun puisse accomplir fTdèlement sa

vocal.ion.lT

Cinq oricntations garantissent la réalisation de cet objectif :

l'équilibrc entrc une sainc administration et la pauweté
religicusc;
la priorité dcs buts de I'institution sur les biens matériels;
la conscicncc d'êtrc dépositaires dcs biens de l'Eglisc;
lc rapport fonctionncl entrc le témoignagc et lcs biens
matéricls:
la solidarité économique cntre toutes les oeuvres de la
province pour aider ccllcs qui cn ont le plus hcsoin et faire
facc aux travaux et aux acquisitions extraordinaires program-
més par le Chapitrc et/ou lc Conscil provincial.

2) Eviter tout contre-tém«rignage de pauvreté dans la posses-
sion et I'usage des biens immobiliers, compte tenu dcs conditions
du milieu et en vérillant si nous prenons comme critères pour les
structures la simplicité et le caractère fonctionnel (cf. Const 77).

Sur son lit de mort. Maman Marguerite disait à son fils :

« N'ambitionne pas les oeuvres éclatantes. Cherche uniquemcnt la
gloire de Dieu. ct que la sainte pauvreté te soit toujours chère
dans la pratiquc ,r.r8 Dans son Testament spirituel déjà cité, Don
Bosco a fait au Chapitrc supéricur cette rccommandation : .. En
permettant la construction ou la réparation de maisons. qu'on use
d'une grande rigueur à empêcher lc luxe, la magnificence.
l'élégance. A partir du moment où commencera d'apparaître le
bien-être (agiolezzo) sur Ia personne, dans les chambres ou dans
les maisons. à ce moment même commenc,era la décadence de
notre Congrégation r.le

t7 cGS, læ
t8 MB v. stz
le MB xvll. 258. Ciré par J. AIIBRY. op. cir. p. 487488.
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Seigneur,
libèrc-nous de lo folie des hommcs de ce monde,

qui accumulent des biens
en ne pensont qu'à en iouir en celle vie:

fais que I'exemple et les exfu»lolions de Don Bosco

nous poussent à metlre toutc nolre con.fîonce

en la hovidence qui, o dc fagm men'eillcuse
et prodigieuse », nous est conlinuellement venlte en oide ,,.
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ART. I88

L'autorisation du Recteur majeur avec le consentement de son
Conseil est nécessaine pour :

l. acquérir, aliéner, échanger, hygrthéquer, louer des biens lmmobiliers;
2. contracter des emprunts avec ou sans hyglthèques;
3. accepter à titre onéreux des héritages, des legs ou des donatlons;
quant à ceux qui ne comglr{ent pas de charge, il sulIit d'en donner
communication;
4. constituer des rentes viagèrcs, des bourses d'étude, des obllgations de
messes, des fondations particulières ou des organismes de bienfaisânce;
5. construire de nouveaux bâtiments, démolir ceux qui existent ou y
effectuer des transformations importantes.

Pour une telle autorisation, quand il s'agit d'offrations au nlvesu
provincial ou local, il faut que soit prcsentée par les organismes
intéressés une dncumentation appropriee, accompagnée de I'avis du
provincial et de son Conseil et, quand I'opération concerne une maison,
de I'avis du directeur et de son Conseil.

Pour certaines opérations financières importantes qui augmen-
tent ou diminucnt le patrimoinc de la Congrégation, il y a donc
une limite à ohscrver. ou dcs autorisations à obtcnir.

Ceci fait rcssortir une fois de plus le principe fondamentalque
dans la Congrégation. personnc ne peut se comporter << en
propriétaire »; car chacun, selon ses comÉtences, est un adminis-
trateur de biens qui ne lui apparticnncnt pas. Il est bon de répétcr.
pour nous en convaincre toujours davantage. que nos biens
apparticnnent à la personne juridique qui les a légitimement acquis
(la Congrégation), mais qu'ils sont sous l'autorité suprême du
Souvcrain Pontifc. parce que oe sont des biens ecclésiastiques et
qu'ils sont donc régis par lc Code de droit canonique et par nos

propres statuts.l
Nos statuts disent clairement que pour les opérations économi-

ques de I'art. 188, « l'outoisation du Recteur moieur avec le

consentement de son Conseil esl requise ,.

I Cf. C/C. can. l25tr-1257
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[,es cinq points de I'article sont clairs ct faciles à comprendre.
Ils n'ont pas besoin d'explication détailléc. Ilsuftit de rappeler une
particularité que les capitulaires du CG22 ont voulu ajouter au

point 3. Ils ont distingué lcs héritages, lcgs ou d«rnations acceptés

à titre onéreux dc ccux qui ne comportent ni chargcs ni cngage-
ments d'aucune sorte. Pour les prcmiers, il laut une autorisation
régulière; pour les seconds. il sutTt d'en d«lnner qrnnaissance.

Cette retouche répond autant au canon 1267 par.2, qui veut que
les offrandes faitcs aux oeuvres de I'Eglisc ne soicnt pas reflusées

sans juste causc, qu'à I'opportunité que le Rcctcur majeur et son

Conseil soient au courant des augmentations importantes du
patrimoine.

[,es dossiers à fournir pour obtenir ccs autorisations deman-
dent une .. documentation appropriée », quc le provincial et son

Conscil et. dans certains cas, aussi le dircctcur et son Conseil
doivcnt fournir avec leur avis. En pratique. Ia << documcntation
appropiée » comprend :

1) une demande du provincial avec I'avis indiqué plus haut, destiné
à commenter et à complétcr la tcneur des divers documents
annexes;

2) I'extrait du procès verbal du Conseil provincial où est exprimé
I'aüs de tout le Conseil; quand un d«tssier concerne une maison.

il faut aussi celui du Conseil de la communauté;

3) d'autres documents éventuels dcstinés à faciliter la compréhen-
sion de la requête.

Pour la construction d'immeubles, il faut en outre présenter
Ie devis et préciser comment il scra possible dc faire flace aux

dépenses, et inclure aussi, si ellc existe, unc relation techniquc de

la construction, avec les plans dc la construction, du moins les

plans généraux.
Pour procéder à I'acquisition de bicns immobiliers. il est

nécessaire d'en fiaire connaître le montant, cclui qui effectucra le

3M



payemcnt et comment. Un plan et I'indication dc l'organisme ou
de la maison qui fait I'acquisition compléteront la documentation.

Pour la vcntc ou la donation dc bicns, il faut spécilier de quel
bien il s'agit. ainsi quc sa valeur présuméc, ct indiqucr cnsuite
clairement à quoi servira I'argcnt rcçu.

A propos clcs prêts. dcs cmprunts ou dcs crédits bancaircs. il
est indispcnsablc dc préciser la sommc dcmandée. lc taux d'intérêt,
la durée et la formc dc l'amortissemcnt; les biens qui seront
évcntucllement hypothéqués, ct la possibilité «le payer lcs échéan-
ces.

Il ne s'agit pas ici du tribut inévitable à payer à la bureaucra-
tie. divinité tutélairc de la société modernc, mais du principc
flondamental quc nous nc sommes pas lcs patrons de la Société :

nous nc sommcs quc dcs administratcurs attentifs ct fidèles.
Dans la rédaction des Constitutions dc 1864. Don Bosco avait

déjà inscrit tout cela dc façon signillcative : .. Chaque maison
posséclcra ct administrcra... mais toujours dans lcs limites Iixées
par le Supéricur Général ". Plus klin, il insistait ; .. LÆ directeur
ne peut ni achetcr ni vendre dcs immcuhles sans le consentement
du Recteur majcur ". Et il ajoutait dans lc textc de 1875 : . Ni
construire de nouveaux éditlccs, ni démolir ccux qui existent, ni
faire dcs innovations notablcs ,.3

Seigteur,
donne-nous d'ogir ovec délicatesse d'esprit
dons nos rappot'ts nvec les responsables,
sons subterfuges, sans estimer supertlu
ce qui est dû par chaque odministroteur,
cor c'esl dons lo sincérité
et lo clotté des offoires temporelles
que se rét èle nolrc conscience
de seniteur's ottentifs et fidèles.

2 Cl. Cosilazioni 1861, XII. 4. 12: Consüaûons 1875, X. 12 (cf. F. MOTTO. p. 160 et

l6s).
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ART. 1E9

En ce qui concerne toutes les ofrations dont parle I'art. ltt des
Constitutions, il appartient au Recteur majeur, avec Ie consentement de
son Conseil et aplès avoir pris I'avis des provinciaux et de leurc
Conseils respectifs, de déterminer, compte tenu des decisions du Siège
Apstolique en la matière, le montant maximum jusqu'à conculTence
duquel le provincial, avec le consentement de son Conseil, est compétent
pour autoriser ces opérations, selon une procédure analogue.

Quand il s'agit d'opérations qui dépassent le montant établi par le
Siège Apostoliqug ou de biens donnés par voeu, ou d'objets précieux par
leur valeur historique ou artistique, il faut la permission de ce même
Siège Âpostolique.r

I cf. C/C, can.638.3

Cet articlc complète le précé«lent, pour préciser à qui il
revient d'établir les limites dc valeur pour lcs opérations dont
parle l'art. 188. L'autorité compétcntc est lc Rccteur majcur avec
son Conseil, qui tiendra cepcndant comptc dcs indications ct des
normes données à ce sujet par le Siège Apostoliquc.

A propos d'autorisation, ou de " nihil obstat ». il faut souli-
gner ici la nécessité de .. rendre comptc ", rappclée à plusieurs
reprises dans notre droit particulier. Les deux aspects sont
étroitcment liés : si j'ai besoin d'unc autorisation «ru si ma compé-
tence se voit imposer des limites. c'cst quc j'ai à rendre compte dc
mon administration dans le respect des lois ecclésiastiqucs et
civiles. A tous les niveaux, dans la Congrégation. nous devons tous
rendre compte des biens qui nous sont conflés. Le Code de droit
canonique nous rappclle d'ailleurs de lc laire dans les temps et les

formes étahlis-l

I Ct. Crc, câî.6Y, W.2
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C'cst pourquoi les Règlcmcnts généraux comportent de
nombrcuses normcs.l Et ccla. dès lcs déhuts dc la Congrégation :

le textc des Constituti«rns dc 1t164 rappclait déjà lc devoir d'ôtre
« prôts à tout momcnt à rcndrc «rmptc à Dieu ct au Rectcur
majcur ,> dc sa gcstion.3

Il ne faudrait surtout pas croirc quc la néccssité de rendre
comptc indiqucrait un manquc dc confiance de la part de celuiqui
a le dcv«lir dc I'cxigcr.

Ce n'est pas vrai au plan pcrsonncl, car I'art. 56 des Règle-
ments admet quc lcs confirères << recevront dc I'argent pour les
besoins dc lcur travail ou pour lcurs menucs dépcnscs personncl-
lcs », et fait appel à la conscicnce pour I'utiliser " de façnn
responsable ". S'il conclut par lbbligation de .. rendre compte au

supérieur ,,. c'est parcc qu'il part de I'idéc qu'" ils devront mettre
tout en commun >).

Au plan communautaire, il n'est pas moins important de
rendrc comptc. C'cst déjà évident et cxigé dans toute administra-
tion civile et économique. Mais nous avons une raison supplémen-
taire, puisquc nous avons hcsoin de vérifier si notre action
correspond aux buts pour lesquels nous avons été institués. et de
vérifier la valcur dc notre témoignagc de pauvreté et de charité,
exigé aussi par I'Eglisc.{

Dans cette optique. il n'est pas déplacé dc rappcler I'obliga-
tion d'observer lcs lois civiles, sociales ct fiscales. C'est, en quelque
sorte ouvrir notre reddition dc comptes à la communauté civile
(par excmple. la déclaration des revcnus, les lois relatives au

travail ct lcs assurances sociales, etc...). Si notre éducation tend à

former " d'honnôtes citoycns ", il nous faut donner l'exemple !

Une dernière suggestion nous est offerte par le Chapitre
général spécial :'t I'administration et l'économie sont I'affaire de

2 cr. Ra5t s6.6s. tsz. 1s6. zoz
1 Costiruzioni IsôL, /.ll.6 (cf. F. MOTTO. p. 162)

a ct. <'K', can. 640. Rè.d 6-§

't cr. ccs ots
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toute la communauté: en d'autres termcs, tous les confrères
doivent se sentir corcsponsables ct engagés dans la marche
économique de la maison. C'cst pourquoi il fiaut donner à la

communauté lcs moycns de participer à la gestion administrative
(cf. Règl t8/,.2o2).

Il faut apprendre à évaluer correctemcnt lcs aspccts économi-
ques. à I'intérieur de la communauté autant que dans lc milieu
social plus vaste où I'cln vit.

Seigneur,
quond lu viendras un jour
me demander compte de ce que j'oi foil,
fois que je puisse te rendre des comptes aussi cloirs
que ceux que je rends aujourd'hui à mes supéieurs
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ART. 190

Tous les biens temporels sont administrés, selon le cas, par
l'économe général, les économes provinciaux et les économes locaux
sous la direction et le contrôle des supérieurs respectifs et de leurs
Conseils, en conformité avec les dispositions canoniques, selon les
Constitutions et les Règlements généraux, dans le respect des lois en
vigueur dans les divers pays.

L'article traite de ceux à qui. dans la communauté aux divers
niveaux. est confiée la responsabilité de veiller, en union avec le
directeur (cf. Const 196), à I'administration des biens temporels :

le profil de l'économe (ou .. préfet »>, comme on I'appelait jadis)
est stablc dans les Constitutions de notre Société.'

C'est un exemple pratique de la décentralisation que veut I'art.
124 des Constitutions. I-es règlements, spécifieront davantage la
tâche des responsables aux différents niveaux :

- I'art. 192 pour l'économe général au niveau de la direction
générale;
I'art. 193 pour l'économe provincial dans la proünce:
I'art. 198 pour l'économe local dans chaque maison.

L'expression ., selon les cas » explicite, si c'était encore
nécessaire, que chacun d'eux n'administre que oe qui lui revient.

Pour une tâche si importante il faut :

choisir et préparer des personnes aptes;
constituer un bureau administratil le tenir avec méthode et
efficacité. honnêteté et souci d'être complet, et se conformer
aux dispositions canoniques, au( normes des Constitutions et
des Règlements généraux, et aux lois ciüles en vigueur;

I Cl. Corstiutions tST5, 1X,10-14 (* Préfet général ») el X, 14-15 (« Péfet local "). (cf,

F. MoTTO p. l.5l-153 et 167)
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que les supérieurs et les Conscils respectifs donnent des
directives et veillent. non pour cxerccr un contrôlc liscal, mais
pour collaborer ct aider. ct surtout pour traccr la .. politique "
économique qui permet d'adaptcr lcs biens temporels aux les
buts assignés par nos Constitutions;
consulter à l'occasion et sclon les bcsoins des professionncls
compétents dans les diflérents scctcurs de l'économic. dc la
finance. de la fiscalité et des assuranccs (cf. Règl 185);
que les Chapitrcs provinciaux cxplicitcnt dcs n«lrmcs détaillécs
à propos de I'administration (Règl 19()).

[.e souci scrupuleux et sage d'unc sainc aclministration valorise
les biens pour le scrvicc de l'homme, et constitue aussi une
garantie pour I'observance de la pauvreté individuelle et collectivc:
il pcrmet un témoignage plus clair de pauvreté.

C'est à l'économe qu'est confiée de manière particulière la
responsabilité de l'administration. A ce propos. nous avons sous les
yeux le prolil caractéristique dc la maison salésienne. dont la
tradition remonte à Don Bosc<l ct à don Rua : ils ont été des

administrateurs exemplaires. pleins de sagesse humaine ct de solide
confiance en la divine Providcnce.

II faut, d'une part. chez l'économc salésien des qualités ct des
attitudes qui lui donnent une compétcnce professionnelle :

la connaissance à jour des lois qui règlent les différents aspects
de la réalité économique : comptabilité. finances. fiscalité.
etc...;

la diligence, lbrdre et I'exécution complète des opérations
économiques, des enrcgistrements et dc la documentation, des

redditions de comptc ffriodiqucsl

la prudence dans les choix, qui doivcnt toujours se faire en
accord avec le directeur et son Conscil;
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I'honnêteté vis-à-vis dcs lois sociales ct des prescriptions du
droit tant ecclésiastique quc civil:

la capacité de traiter avec les personnes, à I'intérieur et à
I'cxtérieur dc la communauté.2

Mais au-delà de ces qualités humaines et profcssionnelles,
l'économe d'unc maison salésicnnc est surtout celui qui, en esprit
de famille, aide ses conflrèrcs ct la communauté à vivre leur propre
vocation dans la fidélité à la Règlc, dans un juste rapport avec les

biens terrestres et lcs moyens néccssaircs au travail éducatifl et
pastoral. Uni au dirccteur, il est lc gardien de I'esprit de pauvreté
que Don Bosco a voulu pour sa famille, esprit fiait de saine gestion
et de confiance en la Providence, qui << aocepte de posséder les

bicns nécessaircs au travail et lcs gère de tellc manière que leur
fïnalité de scrvice apparaisse évidcntc à tous " (c[. Const 77)-1

Il faut cncore rappcler que cc que nous administrons ne nous
appartient pas. Comme nous I'avons dit. cc sont des biens de
I'Eglisc ! et nous ne pouvons nous cn permettre un usage person-
nel et arbitrairc. Dc plus. ce que nous avons en main est le fruit
du travail des confrèrcs et un signe tangible de la Proüdence qui
nous soutient à travers la générosité et les sacriflces, parfois
incalculables, dcs bienfaiteurs.a

Assumer des tâches administratives constitue un service
authentique, toujours fatigant et parfois ingrat. Il nous faut donc
encourager fortement les confrères économes qui sacrifient leur
temps et leurs énergics dans un travail pesant pour créer au profit
des communautés les conditions qui leur assurent plus d'efficacité
dans leur travail pastoral.

2 Voi. l, lettre circulaire tlu Père RICCERI. Norr ponraé auiourdhur, dans,'lCS n. 253

(1968). p. 48 ss. Voir aussi. sur ce sujel. Ix dircctanr salésien (198{r). Appendice.

'3 Sur le profil de l'économe salésien. voir aussi Père D. PII-1.,4. Valeu rcligieuæ de

l'acti't'ir( (conornique ct administroritt: du Salttsiot, dans,4C,S n. 300 (1981). p. 4ô-50.

a cl. cGS, Tzo
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hions pour les confi'èrcs
oppelés por l'obéissonce à la tâche délicote
d'odministrer les biots moléiels de la commu.noulé,
ofin qu'en occomplissant au milieu de nous el pour nous
le trovoil coché et socitîé
que soint loseph accomplit dons la sainte Famille,
ils oient, por son inlercession,
le soutien de la Providence du Pètz.

Alin que nos économes soienl soulenus
por lo collaborotion et lo reconnaissonce cles confrèrcs,

et qu'ils soient encourogés à trovoiller
comme ministes de lo dù'ine Pruvidence, prions.

Alîn que nos économes et leurs colloboroteum
sachent joindre l'es1»it de pouvreté évongélique
à lo sollicitude fratemelle el oltenth,e
pour les besoins des confrères et des jeunes,

surtoul de ceux qui ont particulièremenl besoin
d'attentions et de soins, prions.

Seigneur,
donne à nos économes
le sovoir-fairc et la précision du soge administruteur
afin qu'ils puissent inspirer conliance aux confi'èrc&
susciter lo choité des bienfaileurs et des omis,
el attirer les benédictions dit ines sur nol,e Société.
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CONCLUSION

« le cours sur lo voie de les commondemenls, cor tu as mis mon
coeur uu lotge " (Ps 119, .12).

Nous voici à la fin du livre des Constitutions. Elles ont
présenté notre Bègle de vie comme un cheminement de
croissance « Vêrs Celui qui est la tête, le Christ " (Ep 4, 15;
Const chap. Vlll). Et la dernière inspiration biblique reste
intentionnellement ouverte : nous reconnaissons que les articles
des Constitutions prennent place, par la grâce de Dieu parmi
sês « colrffiandements », et nous atfirmons vouloir courir sur la
voie qu'ils tracent. lly a à cela une raison profonde, substantiel-
le, qui s'est révélée progressivement : la présence d'un Toi
mystérieux qui dilate le coeur.

Ce courant de pensée trouve une solide référence dans le
psaume 1 19, qui est un chant de méditation en I'honneur de la
Loi du Seigneur, et dans toute la Bible d'ailleurs : la Loi de Dieu
est la voie que Dieu trace et montre à I'homme. Cette Loi est
avant tout le grand plan que Dieu a établi pour le monde, où
I'indicatif de la grâce (les actions puissantes de Dieu) et
I'impératif éthique s'entrelacent de manière indissoluble. La vie
d'un homme sera bonne s'il suit la voie indiquée par Dieu, et
par conséquent s'il accueille la " loi » avec amour et sincérité
et lui reste fidèle.

Le verbe courir indique tout son empressement et sa
conscience de I'importance de I'enjeu : " Nous courrons avec
endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur
Jésus, qui est à I'origine et au terme de la fsi " (He 12, 1-21.
S'arrêter, ou pire, " regarder en arrière ,, c'est ne pas être. fait
pour le Royaume de Dieu, (Lc 9, 62).

Mettre le coeur au large signifie dans la Bible le remplir de
courage et de consolation (Ps 25, 17; ls 60, 5). Saint Augustin

313



dit : . Nous ne devons pas nous renfermer dans I'angoisse et
la crainte des peines, mais nous dilater dans I'amour et la joie
de la justice ". D'autant plus que c'est Dieu qui inscrit sa loi
dans nos coeurs (Jr 31, 33), et que c'est la douceur de I'Esprit
qui nous guide pour accomplir la loi.

***

[.e texte des Constitutions écrit par notre Fondateur et
approuvé par le Siègc Apostoliquc comp«rrtait. en guisc de
.. conclusitln ', immédiatcmcnt après la fi«lrmule dcs v<lcux, un

articlc qui rappclait à chacun sa responsabilité pcrsonncllc
d'ohscrvcr la Règle ct cncourageait implicitemcnt à restcr tidèle
à la promcsse flaitc dcvant Dicu et dcvant I'Eglise.l

Cettc conclusion rcsta pratiqucmcnt tcllc qucllc dans lc texte
jusqu'à l'édition dc 196(r.3

Dans la révision dcs Constitutions selon les critères donnés
par le Concile Vatican II, le CGS a repris la substance de cettc
.. conclusion ,r. mais I'a élargie et approfondie : I'obscrvance fidèle
de la Règle s'appuie sur sa signi{ïcation ecclésiale ct salésiennc. En
liaison avec le Préambule, I'art. 2ü) dcs Constitutions apprtluvécs
.. ad experimcntum ,, par le CGS invitait à découvrir dans le textc
de la Règle .. les richesscs spirituclles «lc la tradition salésicnne "
comme une << voie évangélique ,, que I'approbation de l'Eglise a
authentifiée pour la croissance de chaquc confrèrc ct de la Société
tout entière sclon t'esprit de notre Fondateur.3

L,e, CG22 a repris la pensée du CGS et, selon diverses
propositions des Chapitres provinciaux et des confrères, a cncorc
élargi la substance de la " conclusion ,r.{

1 Cf . Constiruitns 1875, F. MOTTO, p. 209
2 CI. Cnnsirutions 1966, art.2(Xl
3 Cl. Cort*irutions t972, art.2ül
4 Cl. Schoni prccapitolai (Schémas précapilularres) ll. p.293-297
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La .. conclusion » comporte ainsi six articles qui donnent
quelques précisions généralcs sur notre " droit propre ", ainsi que
des considérations d'cnsemhlc sur le scns dcs Constitutions, notre
responsahilité à les obscrver, et cn particulier sur la valeur de la
fïdélité et dc la pcrsévérance comme " réponse toujours renouve-
léc à I'alliancc particulièrc quc lc Seigneur a scclléc avec nous )>

(Const 195).

La conclusion se divise donc comme suit :

un premier article (Const 191) élargit la perspective à tous les
documents qui. avec lcs Constituti«rns, constituent lc .. droit
propre " qui règle la vie et I'action dc n«ltre Société. t a
suhstance dc cet articlc corrcspond à l'art. 123 des Constitu-
tions de 1972:

dcux articles (Const 192 el 193) décrivent I'ensemble du texte
dcs Constitutions aux points de vue charismatique et juridique:
ils traitent aussi de l'interprétation authentiquc des Constitu-
tions et dcs obligations morales qui découlcnt des engage-
ments de la profession et de I'approbation par I'Eglise:

l'an. 194 traitc de l'éventuel « retrait de la Congrégation "
d'un confrère : ce problème délicat touche la conscience
personnclle et la responsabilité communautaire. et trouve
donc bien sa place dans un contexte qui parle d'engagement
et de fidélité:

l'ort. 195 encouragc à Ia " fidélité et la persévérance », Qui
.. s'appuie totalement sur la fidélité de Dieu (...) et est
soutenue par I'amour que nous portons aux jeunes »»; il nous
invite aussi à la .. rcconnaissanoe au Seigneur pour lcs dons
que nous offre la vie salésienne >> et qu'ont décrits les C-onsti-
tutions. Cet article corrcspond à l'art. 119 du texte dc 1972,
mais trouvc une meilleurc place ici. dans la conclusion:
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enfin. l'ort. 196, de hautc spiritualité. couronnc digncmcnt le
tout. Il donnc la suhstancc du Préambulc «lc l'édition précé-
dente (1972) qui trouve ici unc placc signilïcative. Cct article
proclame Jésus Christ notrc " Règlc vivantc ». Maric notrc

" Guide », Don Bosco notre << Modèle >, et les Constitutions
« un chemin qui conduit à l'omour ,.s

'5 Cf. E. vlGANo I.e tettc rcnou|clé dc notrc rè§e dc vic, ACS n. 312 (l9S-5). p.25-26
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ART. 191 LE DROIT PROPRE DE NOTRE SOCIETE

La vie et I'action des communautés et des confières sont t{glées par
le droit universel de I'Eglise et par le dmit propre de la Société.

Ce dernier est exprimé dans les Constitutions qui representent
notre code fondamental, dans les Règlements généraux, dans les

délilÉrations prises par le Chapitre général, dans les Directoircs
généraux et provinciaux et dans d'autres décisions émanant des

autorités compétentes.

Cet articlc. de caractèrc esscntiellcmcnt juridique, situe le
o dt'oit p,op,? " dc la Société salésicnne dans lc droit universel de
I'Eglisc, et propose cn même temps une synthèsc des sources de
notre droit.

Il faut tout d'abord rappeler que le nouveau Code de droit
canonique propose unc législation moins détailléc ct respecte Ie

principe de la déccntralisation. Car un des critères qui a inspiré la
réforme des normcs concernant la vie consacréc a été de laisser
aux Instituts plus de latitude pour se donner règles mieux adaptées
à leurs besoins ct au stylc de vie qui correspond à leur charisme
propre. Aussi lc Codc dit-il souvent que. pour régler certains
aspects de leur vie, lcs Instituts eux-mêmes peuvent et doivent
établir leur propre législation.

C'est pourquoi le premier paragraphe de l'article rappelle les

types de normes, hiérarchisécs et différenciées entre elles, qui
règlent " la vie et I'action des communautés et des confrères ».

[,es voici :

les normes du droü univenel, émises par le Siège Apostolique
et contenucs principalcmcnt dans le Code de droit canonique;
les normes du droit paniculier, promulguécs par l'évêque
dioésain, pour les matièrcs dans lesquelles les religieux lui
sont soumis eux aussi. [r can 678 dit par exemple : .< En ce
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qui concernc lc soin des âmcs, I'exercice public du culte divin
et les autrcs ocuvres d'apostolat, lcs rcligieux s«rnt soumis au

pouvoir dcs Evêques auxquels ils doivent témoigncr respcct
dévoué ct révérence ,r.l
les nomtes du o dt'oit pt'op,'e », c'cst-à-dirc lcs nttrmcs clc la
législation que la Société cllc-mêmc, à travers l'autorité
compétcntc. établit pour scs mcmbrcs ct scs communautés au

niveau mon<lial ou provincial.

k deuxième paragraphc précisc la signil'ication du " droit
propre,, dc n<ltre Société et cn indiquc lcs s«rurccs. Le tcxtc dit :

« il est cxprimé dans lcs Constitutions (...), dans lcs Règlcmcnts
généraux. dans lcs délihérations priscs par le Chapitrc général,
dans les Dircctoires généraux ct provinciaux ct dans d'autrcs
décisions émanant dcs autorités compétcntcs ,,.

La loi univcrsellc dc I'Eglise lait unc distinction cntre les

Constitutions. constammcnt appclécs " Codc fionclamcntal ». et les

autres sources du droit proprc, quid«livcnt cxister, avcc I'approba-
tion de I'autorité dc I'Institut. ct pcuvent être rcvucs, adaptées et
mises à jour par la mêmc aut«rrité. Ainsi. par exemplc, la prcscrip-
tion qui établit quc le supéricur général soit élu sur la hase des

normes des Constitutionsr signilÏe que lcs modalités pour l'élec-
tion doivent figurer dans lc C<xlc fondamcntal et ont par consé-
quent besoin «Ic I'approhation du Siège Apostoliquc. Mais celle qui
stipule que lc droit propre doit vciller à ce quc lcs supérieurs.
établis pour un tcmps détcrminé. nc restcnt pas trop l-ongtemps,

sans inierruption, dàns des charges de g<luvcrncmcnt,3 impliquc
qu'une indication à cet égard doit se trouver quclque part dans

notre droit propre. Elle pourra elle aussi prendrc placc dans le
texte des Constitutions. mais cc n'est pas obligatoirc : elle peut ne

figurer quc dans des Règlements ou dans unc autre sourcc du

droit propre.

1 CIC, un.678 par. I
2 cl.crc, can.625 par. I
3 Cf. c/c, can.624 par.Z
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Approfondissons brièvemcnt la matière-

l. Læ Code fondamental.

C'est lc livre qui contient lcs p«lints csscntiels qui définisscnt
I'identité et la mission de I'Institut, ses finalités, son esprit et la
façon dont il s'organise. [,cs Constitutions doivcnt harmoniser lcs
donnés évangéliques ct théologiqucs relatifs à la vie consacrée ct
à I'union avcc l'Eglise, ct lcs élémcnts juridiqucs nécessaircs pour
définir avec précision la physionomie, lcs [ins et les moyens dont
disposc la Congrégation. [.c Code de droit canoniquc signale
cependant qu'il n'y a pas à multiplicr les normcs sans vraie
nécessité, car ce n'est pas la multiplicité dcs lois qui garantit
I'obscrvance.

Unc caractéristique du Code fondamental est son approbation
par le Siège Apostoliquc : cctte approbation, nécessaire aussi pour
d'éventuclles modil-ications, constitue unc garantic pour la fidélité
au caractèrc propre de I'Institut.

2.l*s autres sources du droit propre.

Par leur nature, les Constitutions doivent contenir ce qui a

une valeur pcrmanente dans le tcmps et dans I'cspace. [.es
directives subsidiaires ct pratiqucs qui sont dcs applications des
Constitutions. relativemcn t stables. complémentaires et organiques.
qui sont approuvées et promulguécs par lcs Chapitres généraux ou
par les autorités compétentes, ct qui «rnt valeur universclle ou
particulière, flgurent dans d'autres souroes du droit propre de la
Société.

L'art. 191 dcs Constitutions cite les souroes typiques de notre
droit propre : lcs Règlemcnts généraux, les Directoires généraux
et provinciaux, les délibérations dcs Chapitres généraux ou des
autorités compétcntes. Dans ces sources ou collections dc
documents, qui sont à la flois normatifs et spiritucls, prend place
tout ce qui cst néccssaire à la vic et à l'action dc la Société ou
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d'une provincc, mais qui pcut plus facilcmcnt faire I'obict cl'unc
révisi«ln pour s'aclapter aux tcmps ct aux licux.

l-e, CGzl a rappclé brièvcmcnt ccs tcxtcs dc notrc droit
propre :a

Les Règlements généruar : ils rcgroupcnt lcs dispositions qui
traduisent en normcs adaptées aux situations changcantcs lcs
éléments généraux du Coclc fondamcntal. Ils donncnt cl«rnc les

applications concrètcs ct pratiques d'intérêt général des
Constitutions à ohscrvcr dans toute la Congrégation.

Les Directoircs généroux el provincioux.' ils rcgroupcnt les

normes pratiqucs. fondécs sur dcs principcs c«rnstitutionncls
et sur la tradition salésicnnc. qui règlcnt la vie ct la mission de
la Société pour dcs aspccts détcrminés :

. au niveau mondial, ils sont promulgués par le Rcctcur
majeur avec son Conseil, ct souvent par mandat du
Chapitre général (ainsi, par cxemplc, la .. Ratio funda-
mentalis institutionis et studiorum »);

. au nivcau provincial. ils sont étahlis par le Chapitre
provincial, mais n'ont forcc de loi qu'après l'approhation
du Recteur majeur avec son Conseil.

EnlTn. les décrets ou délibérotrors, promulgués par le Chapitre
général ou par les autorités compétcntcs au nivcau mondial
ou provincial : cc s«rnt des dispositions à propos dc qucstions
particulières sur unc matièrc précisc, qui n'ont parfois de
valeur que pour un temps détcrminé (par exemple un scxen-
nat).

Avec les Constitutions ou Code fondamental. tous ces textes
normatifs font partie de la o Règle de vie ,, du Salésien dans sa

signification la plus large.

4 cf. cc2t,38o-3&t
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Dieu Tout-Puissont,
to Loi est pour nous Parole de vie:
occorde-nous d'occueillir comme un don
les commondements par lesquels tu nous indiques le chemin,
et de les protiquer ovec zèle et fidélité
comme une réponse d'etnour,
ofi,n que nous puissions, conlme ton Chri^st,
conespondrc en plénitude à ton dessein sur nous
et être oppelés tes fils.
Par le Chisl notre Seigneur.

T.? - 2t
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ART. 192 SENS ET INTERPRETATION DES CONSTI.
TUTIONS

Lcs présentes Constitutions contiennent les richesses spirituelles
de la tradition des salésiens de Don Bosco et définissent le projet
apostolique de notre Société.

En les Bpprouvant, I'Eglise atteste I'authenticité évangélique de la
voie tracée par notrc l'ondateur et reconnaît en elle .< un bienfait sgÉcial
pour tout le peuple de [)ieu »'.1

Seul le Siège Apostolique est I'interprète authentique des Constitu-
tionsl mais, pour la direction pratique de la Société et le bien des
confrères, outrc le Chapitre général, le Recteur majeur avec son Conseil
peut aussi les interprcter.

1 RD, l4: cf. PC 1.

Cet art. 192 complète et enrichit le précedent par une
réflexion sur la signification profonde de notre Codc fondamental
ou Constitutions dans la vie ct la mission dc la Société. Il se

rattache aux idées du Préambule et du premier articlc de nos
Constitutions qui relie directemcnt la Règle à Don Bosco Fonda-
teur. L'introduction générale de ce commentairc a déjà fait
ressortir de nombreux poinls qui aidcnt à découvrir le sens des
Constitutions.

Ici, deux poinS surtout sont à souligner :

- Les Constitutions « contiennent les ichesses sptrtueiles de lo
trodilion des solésiens de Don Bosco >r: ellcs cxpriment à la fois
I'expérience spirituelle de notre Fondateur, la vic dc la Congréga-
tion et la sainteté de ses membres : tout ce que I'Esprit du
Seigneur a fait fleurir pour enrichir le charisme salésien se

retrouve dans ce texte. Il constitue donc bien le patrimoine le plus
précieux de notre Société.r A la clôture du travail de révision du
texte, le Recteur majcur aflirmait avec justesse aux capitulaircs :

I cl. crc, can. 578
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.. Nous ne sommcs ni les uniques ni les principaux protagonistes
du textc rénové dcs Constitutions et des Règlcments. Nous
sommes lcs hériticrs dc clon Bosco ct d'un trésor d'expérience
vécuc par dcs générations dc témoins. La révision est le liuit de
la participation active de toutc la congrégation ,r.l

o Elles définissent le projet opostolique de notre Société , :

l'introduction générate 3 a déjà commenté ce point : il répond au

Codc dc droit canoniquc, qui prcscrit que lcs Constitutions fassent
apparaître " la pcnséc dcs Fondatcurs ct lcur projet, que I'autorité
ecclésiastiquc compétentc a reconnus concernant la naturc, le but,
I'esprit ct le caractère de l'institut ainsi que ses saines tradi-
tions ,r.1 [rs Constitutions doivent en outre .. contenir les règles
fondamentalcs du gouvcrnemcnt de l'institut et dc la discipline des

membrcs. dc lcur incorporation et de leur formation ,.-5 Læs

éléments évangéliques et théologiques et lcs élémcnts juridiques
concourcnt à décrirc de façon adéquatc le projet de vie et d'action
de la Société. cc « style particulier de sanctillcation et d'aposto-
lat "6 qui << a son champ proprc de compétencc. auquel revient
une "autonomic" véritable ".7

Le second paragraphe parle dc l'opprobotion des Constitutions
por le Siège Apostolique: ellc caractérisc un Institut religieux
reconnu de droit pontifical (c[. Const 4).

Cctte approbation revêt une importance particulière. puis-
qu'ellc << atteste I'authcnticité évangéliquc de la voie tracée par
notre Fondateur >> et garantit la dimension ecclésialc du charisme
que I'Esprit Saint a suscité. A noter la citation significative de
I'Exhortation apostoliquc " Redemptionis donum >> : en approu-
vant les Constitutions, l'Eglise rcconnaît dans la Société .. un

2 cczz Docurncns, 58
3 Cf. tnr.ndr.ton générale. p.29-30
a cr. cIC can. 578: ç3n. -587

-5 cr. c/c 587 par. I
6 MRtt
7 unrc
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bientait spécial pour tout le pcuplc de Dicu ,,.8 et reconnaît donc
que cctte formede vie fiait partic dc sa vic ct dc sa saintcté.q Don
Bosco l'avait déjà écrit dans la préscntation du prcmicr tcxte
approuvé en 1874 : .. Nt)us devons salucr cet événcment comme
un des plus gloricux pour notre Congrégation, commc un actc qui
nous assure que dans l'obscrvance clc notrc Règlc, nous reposons
sur dcs bases solides. inéhranlahlcs ct pour ainsi dirc infailliblcs.
puisqu'il est in[aillible lc jugcmcnt clu Chcf suprêmc dc l'Eglisc qui
les a sanctionnées ,r.lo

l,e troisièmc paragraphc dc I'article, cnfin, traite de l'interyré-
to tion des Constitutions.

Interprétcr, c'est mcttre en rclation un signc linguistiquc et
une pensée ou une chose. Puisquc lcs Constituti«lns s«rnt dcs lois
ecclésiastiques. ct des lois pontificales puisqu'cllcs sont approuvécs
par lc Siège Apostoliquc. scul lc Siègc Apost«rliquc cn est

I'interprètc authcn tiquc.
Avec I'approbation du Saint Siège. le textc étahlit cepcndant

quelques institutions qui pcuvcnt lcs intcrprétcr dans la vic dc la
Société :

1. l-e Chapitre général, légitimement convoqué et dûmcnt réglé
selon lcs Constitutions (ct. Const 146 ss.) pcut, avec la majorité
absolue des votcs :

interprétcr authentiquement le scns douteux des Constitutions
et délînir toute difficulté qui pourrait apparaître dans leur
observance et dans lcur application;
modifier le textc lui-mêmc dcs Constitutions. soit en abro-
geant ou en dérogcant, soit cn ajoutant dc nouvcllcs prescrip-
tions: mais dans ce cas. lcs modifications n'auront forcc dc l«ri

qu'après I'approbation du Siègc Ap«lstoliquc.rr

I nD,u
e cf. LG, 44
t0 D. BOSCO. Introduction alrrr Consirutions, cf. Âppcndice Constitulions l9lly',. p.217
ll Cf. c/C. can.587 par.2: Const. l#l
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2. læ Recteur majeur peut intcrprétcr les Constitutions .. pour la
direction pratique de la Société et le bien des conlièrcs »: il peut
aussi suspcndrc ou modilier unc normc c«rnstituti«lnncllc, mais
avec lc conscnl.cment du Siègc Apostoliquc.T«lut ccla est possible
pour unc néccssité urgcntc ct avcc lc conscntemcnt du Conseil
général. et est cn vigucur jusqu'à la convocation du Chapitre
général suivant.

Seigneur, tu nous os appelés à te senir
dons lo Société solésienne :
donne-nous la sogesse du coeur
pour décout,fir dons notre Règle de vie
le signe certoin de lo volonté sur nous.
Fois-nous cornprendre et oimer, dons lo Règle,
les richesses spiituelles de notrc trodition solésienne,
olîn que nous suit'ions ovec une outhenticité évongélique
lo voie tracée por notre Fondoteur,
el que nous soyons pour ton peuple
des témoins de sointeté
dons nolrc tie et dans nos oeuvres.

Por le Chist notre Seigreur.
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ART. I93 VALEUR NORMATTVE DES CONSTITU-
TIONS

Iæs Constitutions obligent chaque confrère en vertu des engage-
ments qu'il a pris librement devant I'F)glise par sa profession rcligieuse.

Iæs supérieurs majeurc peuvent dispenser temlrcrairement de tel
ou tel des articles disciplinaires, les dispositions du drnit universell
rcstant sauves.

I ct. C/C can. 85-87: 9{): 921 93; 12:1.5

la valeur normative des Constitutions.

L'articlc qui clôturait les Constitutions de 1972 aflfirmait : << En
les approuvant, I'Eglise n'entend pas nous proposcr des obligations
spéciales sous peine dc péché »: c'était la subtance du dernicr
article des éditions précédentcs : << Pour la tranquillité des cons-
ciences, la Société déclare que, par elles-mêmes, ccs C-onstitutions
n'obligent pas sous peine de péché, ni mortcl, ni véniel " (Const
1936. art. 201). Une déclaration analoguc se trouve dans lcs
Constitutions de presque tous lcs Instituts nés au cours des deux
derniers siècles. La Congrégation des Evêqucs et des Réguliers
I'avait même prescrite dans lcs .. Normac secundum quas ,, de
1901.

Mais le dernier texte des Constitutions a changé son langagc
pour situer le devoir dc pratiqucr la Règlc à son justc nivcau : non
pas celui de la simple obligation morale ni dc la purc obscrvancc,
mais du choix d'amour fait par la profession.

En vérité, parler " d'obligation sous peinc de péché " n'a
guère de sens pour un religieux qui a choisi lihrcmcnt et volonticrs
de se donner tout entier au Christ. Ohligcr sous peinc dc péché.
ce serait nous faire déchoir. risqucr de nous pousscr sur la voie du
Iégalisme stérile : nous précrccupcr dc Ia l«li pour elle-môme cn
oubliant que son inspiration vient d'un appcl, que son obscrvance
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demandc la liberté des fils et que son hut est de n«rus confier à

Quclqu'un dans I'amour : << Posant alors son regard sur lui, Jésus

le prit en afficction... Vicns et suis-moi " (Mc, lO,2l).
L'Eglisc prcnd rlonc au sérieux notre pr«lfcssion : nous n'avons

pas bcsoin qu'on nous obligc sous peinc dc péché : cc ne scrait
pas expédicnt pour qui fait profcssion dc chcrcher I'amour total.
.. Pour nous, disciplcs du Scigncur - rappcllc le dernier article - les

Constitutions sont un chcmin quic«lnduit à I'Amour " (Const 196).
.. Notre Règlc vivante, c'cst Jésus Christ (...) présent en Don
Bosco... ,, (ih.) : lcs Constitutions nous proposent une Règle de
vic, quc nous accucillons avec reconnaissance et disponibilité pour
réaliscr la plénitudc de la charité.

Bref, on pcut dire que lcs Constitutions portent avec elles
I'obligation d'êtrc loyal à la profession personnclle. C'est la loi la
plus cxigeantc ct la plus gratuitc : cellc de l'am«rur. Le Salésien

s'engagc à pratiqucr les Constitutions parce qu'il sait dans la foi
qu'ellcs sont unc cxprcssion authentique dc la voie évangélique à

laquelle le Seigncur I'a appclé ct qu'il a accueillie avec joic.
La docilité aux Constitutions est un cngagement de chacun et

de tous : dc ceux qui ont la tâche d'animer à la fidélité (c[. Const
55) et de chaquc confirère qui veut contribuer à construire Ia

communauté; mêmc lorsqu'ellc contraric nos appréciations ou nos
jugements pcrsonnels, la Règle demeure une voie sûre. Nous
accordons aux Constitutions notre humble respect .. en esprit de

foi et d'amour envers la volonté de Dieu, apportant les forces de

notre intelligcnce et dc notre volonté. tous lcs dons de la grâce et
de la naturc à l'accomplisscment dcs ordres et à I'exécution des

tâches qui nous sont confiées >,.r

Et quand un salésien se soustrait à la Règle ? Quand il y
manque par taiblessc ou par réellc négligence, ou par mépris
peut-être, en des ch«rscs graves ou en des choses légères ? Alors.
il se reconnaît péchcur, car en transgressant telle ou telle norme'
il a chcrché à échapper au mouvement mêmc de sa vocation et à

I'engagcment solcnncl qu'il a assumé devant le Scigneur. l'Eglise,

I PC, Ia
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ses frères ct les jeuncs. Toute inlidélité rctardc lc cheminement
personnel ainsi quc cclui dc la communauté. Dans la mesure où il
veut être un salésicn authcntiquc, il cherche avcc humilité et
courage. jour après jour. à être fidèlc. La vérité est qu'il sc scnt
toujours pécheur. Il n'aimc iamais autant qu'il ne devrait et qu'il
ne pourrait ! Saint Paul nous aflirmc quc nous ne finirons jamais

de payer nos dettes d'amour (ct. Rm 13. 8).
C'est pourquoi lcs Constitutions (Const 90) nous invitent à

renouveler sans cesse notre volonté de nous convcrtir et de nous
purilîer le coeur, avec sérieux mais sans angtlisse, dans la paix et
dans I'humble joie d'avoir été appelés par Quelqu'un qui ne nous

abandonne jamais.

Dispense de quelque point de Ia Règle.

En relation avec I'engagcmcnt de pratiquer lcs Constitutions,
il y a le problèmc de la dispcnse de I'un ou I'autre point qu'elles
comportent. La seconde partie de I'articlc traite dc cette qucstitln.

La dispense est un acte par lequcl, dans des situations
particulières, l'autorité libèrc de I'ohligation d'obscrvcr unc norme
ou un précepte.

La doctrine canonique estimc en généralque le supérieur peut
dispenser :

en cas de doute de fait (en cas de doute de droit, comme on
le sait, la loi n'oblige pas). dans les lois pour lesquelles le
Siège Apostolique a l'habitude de dispenser;
dans les cas urgents. c'est-à-dire lorsqu'il est difficilc de

recourir au Siège Apostolique (ou à I'autorité compétente) et
que le retard se révèle gravcment dommageable. toujours s'il
s'agit de lois pur lesquellcs dcs dispcnscs sont habitucllemcnt
accordécs.

C'est dans ce sens qu'il faut interpréter notre article. I-e
supérieur majeur. donc le pr<»incial ct son vicaire (en plus
évidemment du Recteur majcur et de son vicairc), peut dispenscr
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pour un temps de certains articles des Constitutions, qui concer-
nent des normcs disciplinaires. La dispense est accordée de
manière provisoire. c'cst-à-dire pour un tcmps détcrminé. et porte
sur des normcs qui ne sont pas cssenticllcment constitutives de
l'Institut.2

Rcstent l'ermes les dispositions du droit universel qui stipu-
lent,par exemplc. que lc supérieur pcut. dans des cas particuliers
et pour unc juste causc, dispcnser lcs membres de I'institut. les

noviccs et les pcrsonnes résidant jour et nuit dans une maison de
la Société :

dcs vocux privés. pourvu que la dispensc ne lèse aucun droit
acquis aux tiers.3
de l'ohligation d'observcr un jour de tête ou de pénitence.a

Pèrc, tu os donné à l'homme le don sublime de la libené
pour lui out,ir lo route d'un libre sen,ice d'onTour :

fois que nous occueillions evec omour
et obsen'ions dons lo fidélité la Règle de t ie
qlte nous ovons occeptée en toute liberté por la profession,

olîn que nous soyons ossimilés ou Chist, Sen,ileur obéissant,
à lo louonge de to gloire
et pour le solut de nos fi'ères.
Por le Chist nolre Seigneur.

Cf. C/C can. 85

C|. ClC, can. I 196. 2

Cf. C/C can. 1245

2

3

4
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ART. 194 SORTIE DE LA SOCIETE

Au cas où un confrère estimerait, en conscience, devoir se retirer
de la Société, il le fera devant Dieu, après avoir consulté des perconnes
prudentes, soutenu par la comprehension et Ia charité de ses confrères.

Il ne peut toutefois quitter la Société sinon au terme de sa pmfes'
sion temporaire ou s'il n'a pas été admis à renouveler celle'ci; ou encone

s'il n'a pas été légitimement relevé de ses vneux et des engagements pris
lors de sa profession, que ce soit par Passage à un autre institut' par
dispense ou par renvoi, conformément au droit universel.l

1 ct. C/C can. (§5: 688: 689: 69l-70/,.

Cet article traite du confrère qui estime cn conscience devoir
quitter la Société, ou qui en est écarté pour de justes motifs. Il
semble étrange à première vue de le voir ligurcr dans un contexte
qui parle de fïdélité à la Règle. La place de I'article a du restc été
discutée au Chapitre général, mais clle a été fixéc là à la suite d'un
dialogue avec la Congrégation pour lcs Rcligicux et les Instituts
séculiers, parce que la réflexion sur la tidélité cxigc d'envisager
aussi le problème réel d'un choix différent.

La sortie d'un Institut religieux est toujours une affaire
délicate et grave. Il s'y mèle des droits et dcs intérêts légitimcs, ct
elle met en jeu des valeurs très hautes dans I'ordre naturel dc la
liberté et de la conscience, et dans I'ordrc surnaturel du dcstin
éternel de I'homme. Il n'est donc pas pcrmis dc procéder à la
légère ou unilatéralement, ni de la part du confrère qui ferait son

choix sans un sérieux discernement en dialogue avec ses supé-

rieurs, ni de la part de I'lnstitut qui déciderait sans indulgence
d'exclure quelqu'un, pour débarrasser la Congrégation dc ditllcul-
tés. Les dcux façons unilatéralcs de procéder pourraicnt I'unc
comme l'autre porter préjudice à la pcrs«lnne cn question et à la
communauté elle-môme.
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On éprouve parfois unc ccrtaine répugnance à parler des
normes qui conccrnent la sortie de l'Institut ou le renvoi. ou la
correction. la monition ou la pénitcncc. On a I'imprcssion que c'est
étranger à I'csprit de charité ct à Ia compréhension fraternelle.
Mais il arrivc cnsuitc qu'on se plaignc d'un confrère dont la
conduite semhlc nuirc à la paix ct à la mission commune. et qu'on
demande mômc son renvoi sans hcaucoup dc réflexion. Si I'on suit
les normes avec droiturc ct intelligcncc. sans cédcr à la passion ni
aux prcssions, on procédera avcc harmonie et équilibre. et I'on
sauvera les intérôts légitimcs et lcs valcurs en jeu.

Le confÊrc qui quitte la Société.

l-e premier paragraphc considère lc cas du confrère qui estime
en conscience devoir quittcr la Société : par exemple pour entrer
dans un autre Institut ou un Diocèse, ou pour retourner à l'état
laib. parce qu'il rencontre dcs obstacles concrètement insurmonta-
hles à demeurer dans la vie rcligieuse ct dans la communauté.

ks Constitutions invitcnt alors le conlrère à agir avant tout
en pleine sincérité dcvant Dieu : non pour des motivations
négatives, par faiblesse ou par fuite, mais parce qu'une mûre
réflexion I'a conduit à conclure que Dieu lui demande de changer
de voie. Un signe de cette sincérité est lc rccours au jugement de
personncs compétentcs et prudcntcs et. en particulier. le dialogue
fraternel avcc lcs supéricurs. Dans ces circonstances, Don Bosco
recommandait d'éviter toute précipitation et dc s'ouvrir aux
supéricurs : .. Tant que votre esprit ou votre coeur est bouleversé
par le doute ou par quelque passion, je vous recommande
instamment dc ne prendrc aucunc résolution; de pareilles résolu-
tions ne sauraient être conflormes à la volonté de Dieu qui, selon
la parole du Saint-Esprit, 'n'est pas dans le trouble'. En pareil cas,
je vous engagc à vous présenter à vos Sufrieurs. à leur ouvrir
sincèrement votre coeur et à vous confiormer fidèlcment à leurs
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avis »>.1 C'est, du reste. la pratique de toute la tradition religieuse :

dans un domaine si important, ce scrait un risquc énormc dc que
prendrc des décisions sans s'ôtrc d'ahord consultés.

Il est en outre demandé au conlrèrc d'agir cn toute loyauté
vis-à-vis dc l'Eglisc ct de la Congrégation. Puisqu'il a pris un
engagement librcmcnt et avcc séricux, il nc dcvra quittcr la
Congrégation qu'après avoir obtcnu d'êtrc rclcvé des vocux ct des
engagements pris avcc la prol-cssion religicusc. hs Règlcmcnts
généraux rappellent quc cettc loyauté s'étcnd aussi à dcs engagc-
ments précis à propos dcs biens matéricls (cl. Règl 54).

Mais l'article des Constitutions soulignc cncorc I'attitude quc
doit prendre la communauté cn ccttc circ«lnstancc douloureusc
qu'est la s«rrtic d'un confrère. L'art. 52 a déjà rappelé quc la
communauté a le dev«rir spécial de soutcnir lcs frères qui doutent
ou éprouvent des difficultés dans leur vocation; cct articlc-ci dit
que le confrère qui sort de la Société, scra (< soutenu par Ia
compréhension et la charité de ses confrèrcs " : ils se garderont dc
porter des jugements inconsidérés, et se rappellcront que l'amour
doit continuer à cntourer mêmc ces frèrcs qui cn ont davantage
besoin. L'art. 54 des Règlements exprimc lc caractère concret de
cette charité, car avant de déclarer que le confirère ne pourra
prétendre à rien pour le travail réalisé dans la Société, ildit " qu'il
sera fraternellement aidé à surmontcr les premières diflficultés de
sa nouvelle situation ,r. Dans la maison dc Don Bos«r. il y a

beaucoup de demeurcs... Que Dicu nous fassc la grâce qu'aucun
confrère ne nous quitte pour des motifs non raisonnahlcs ou par
notre fautc !

Les modalités de sortle de la Société.

l-e second paragraphe dc I'articlc, quc la Congrégation pour
les Rcligieux et les Instituts séculicrs a fait complétcr, regroupc

I D. B<ISCO. hnoduction aur Constitntions, ct. of. XXVII. p. 48; Consürutiotts 1921, p.

67{8
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avec concision lcs diverses manières dont il est possible de sortir
dc la Société. Ellcs pcuvent sc résumcr comme suit :

l. Possoge à un aulre Institut.

C'est une possibilté donnée aux confrères profès perpétuels.
Le profès rcstc rcligicux. mais change dc Congrégation. Dans ce
cas. il faut que les Modératcurs suprêmes dcs deux Instituts. avec

le conscntcmcnt, pour chacun. de lcur Conseil, soient d'accord.
Après un tcmps convcnablc dc probation (trois ans au moins). le
candidat. sans avoir besoin de laire un nouveau noviciat, pourra
émettre la prolession dans lc nouvcl Institut.r

2- Sonie de l'lnstitut ou teffne de lo profession lemporoire, parce
que lc protès n'a pas renouvclé scs ,rocux.3 ou parce qu'il n'a pas

été admis au rcnouvellemcnt des voeux ou à la profession
perpétuelle.

3. Indult de quitter l'lnstitut ovec lo dispense des voeux.

Cet Indult peut être accordé, pour dcs raisons graves et après
un sérieux disccrnement :

aux profès temporaires par le Recteur majeur avec le consen-
temcnt de son Conseil;r
aux profès perpétucls par I'autorité compétcnte, conflormé-
mcnt au droit, après le vote exprimé par le Recteur majeur
avec son Conseil.s
Pour les diacres ou les prêtres, il peut être accordé un indult

pour passer au clergé séculicr (« séculortsotion ») : il faut dans ce

cas qu'un évêque qui a pesé les raisons dc la requête. soit disposé
à I'incardiner ou du moins à le recevoir à I'essai dans son Diocese:

2 cr. crc, can. ff4
3 Cf. CIC can. (*lll par. I
a cr. c/C can. ffi8 par. 2

5 cr. clc can.69l
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après cinq ans de probation, le rcligieux cst incardiné ou renvoyé

dans sa Congrégation.6
Dans toutc forme de dispense, " I'lndult dc sortie légitimc-

ment accordé et notitié au mcmhre. comporte de plcin droit Ia

dispense des voeux ainsi que de toutcs les ohligatitlns issucs de la
proflession. à moins que. au moment dc la notification. I'indult n'ait
été refusé par lc mcmbrc lui-mômc " (Can. 692).

4- Rewoi de la Soctété.

6 Cf. Crc, can. tr93
7 cr. crc, can.694
8 cl. Crc, can. 695
9 ct. Ct<', can. 696-7fi)
lo cr. clc, can. 7ol

Il s'agit d'une mesure très grave, pour laquellc la loicanoniquc
donne dcs normes détaillécs pour les différcnts cas :

- Il y a un renvoi immédiat (« par le fait même ') qui résulte

de certains faits, que le Code de droit canonique estimc en

opposition radicale avec la profcssion rcligieuse : dans çç s25' " le
supérieur majeur avec son Conscil prononccra sans retard unc

déblaration Ou fait. après en avoir réuni lcs preuves ,,.7 Pour
d'autres faits, toujours gravemcnt contraircs au comportement
religieux, le supérieur est tenu d'entamcr la procédure^du rcnvoi.
aprés avoir signine au profès la gravité dc la situation.s

_- Il y a ensuite le renvoi d'un membre, décidé par le Supé-

rieur général avec son Conseil, pour des causes (< graves. cxtéricu-
res. imputables et juridiqucmcnt prouvées ,,. Ctlmmc il s'agit d'une

mesurc très sérieuse (qui devra être ratifiée par lc Siège Apostoli-
que), le Codc indique quelques-uncs des causes graves qui peuvent

motiver le renvoi, et il indiquc la procédurc à suivre.e

Il est clair que toute forme de renvoi met [in aux voeux et aux

obligations découlant de la profcssion rcligicusc.r0
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Pour conclure, on peut aussi rappelcr que ceux qui ont quitté
légitimement I'Institut après avoir terminé leur noviciat, peuvent
être réadmis par le Modérateur suprême. avec le conscntement de
son Conscil, sans obligation de refairc le noviciat.ll

Comme on le disait au début, tout ccla est à considérer à la
lumière dc la fidélité au don de Dieu, mais aussi avcc compréhen-
sion ct charité cnvers les lières qui cn conscience prennent une
décision gravc et souvcnt doulourcusc.

Père plein de bonté,
envoie ton Espit de lumière,
de sogesse et de force
à nos frères qui sont dons le doute,
afin qu'il les oide à surmonter l'épreuve
et à discemer le chemin de ta volonté.
Dans lo communouté, donne à chocun de nous
de sovoir accompdgner nos frères
por une pière et une charité plus intenses,
pour les oider à te sen,ir paflout où tu les oppelles.
Par le Christ notre Seigyteur.

ll cl. crc, can. 690
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ART. 195 FIDELITE ET PERSEVERANCE

I,a lidélité à I'engagement pris lors de la professlon rcligieuse est
une réponse toujours renouvelê à I'alliance particulière que le Seigneur
a scellée avec nous.

Notre persévérance s'appuie totalement sur la fidélité de Dieu qul
nous a aimés le premier, et elle est entretenue par la grâce de sa

consécration. Elle est aussi soutenue par I'amour que nous portons aux
jeunes auxquels nous sommes envoyés. Elle s'exprime dans la reconnais-
sance au Seigneur pour les dons que nous offre la vie salésienne.

[æs Constitutions s'achèvent sur une invitation à la fidélité
(Const 195) par la pratiquc généreuse dc la Règle (Const 196).
[.es deux derniers articles ont entre eux un lien étroit, parce qu'ils
expriment I'inspiration fondamentale des Constitutions. qui se
trouve déjà dans les articles 3 et 23- 25 : Dieu prend I'initiative de
consacrer le salésien et celui-ci répond dans la toi. l,e moment-clé
de cette initiative et de cette réponse a été la profession religicuse,
faite " publiquement devant I'Eglise » (Const 23). l-es deux articles
parlent de « réponse ,r à " I'alliance particulière >> avec Dieu le
Père et à « la prédilection du Seigneur Jésus ». Et cette réponse
c'est la vie même, donnée génércusement pour les jeunes !

L'art. 195 est certainement un des plus importants des
Constitutions. Il contient quelques formules de grande valeur
spirituelle : " alliance particulière >), << §râce de sa consécration >>,

" fidélité à I'engagement pris lors de la profession religieuse ".
.. réponse toujours renouvelée >>, << amour que nous portons aux
jeunes ". Remarquons aussi le caractère décisif connoté par
certaines expressions : << toujours >>, " particulière », << totale-
ment ».

k fidélité du salésien comporte deux faces : une relation
personnelle avec Dieu, et une relation avcc les jeunes et I'ensem-
ble de la vie salésienne.
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Notre fidélité est une régrnse à Dierr, avec I'aide de son Esprit.

La premièrc partie dc I'articlc (le premicr paragraphe et la
phrasc qui introduit lc second) parle de .. fidélité » ct de " persé-
vérancc >,. C'est la mômc réalité sous dcux angles différcnts :

- la * lidélité >». c'est la continuité des relati«lns librement établies
au moment dc la prot'cssion : la tidélité à soi-mômc. à la Congré-
gation. aux jcuncs. ct surtout au Scigneur;
- la " percâ,érance ». c'cst la continuité dans lcs e[forts nécessaires
pour rester tidèlc (l'" cflbrt quotidien pour grandir ", dit l'art.25).

Cct arLiclc est le prolongcmcnt des art.23 et 25 puisqu'il s'agit
de la lidélité à " I'cngagement pris lors de la prol'cssion religieu-
se >), ct à la signilîcation rcconnue à cet acte flondamental dans la
vie du salésien.

La fïdélité cxigc certes beaucoup dc motivations et de vertus
humaines hautcmcnt appréciécs : la droiture personnclle, le
rcspcct de la parolc donnée. I'amitié fraternclle, le souci du bien
commun auquel on participe... Mais notrc fidélité de Salésiens
consacrés a dcs racines beaucoup plus profondcs : elle cst avant
tout la fidélité à Quclqu'un. à celui .. qui nous a aimés le pre-
mier ,,. qui n<lus a appelés, consacrés à lui par sa grâce, établis
.. dans une alliance particulière >> avec Lui. .. La profession
religieuse. dit I'art. 23. est un signe de la rencontre d'amour entre
le Scigneur qui appellc et lc <lisciple qui répond ». << p§1s. Tu m'as
consacré à Toi... je m'oflie totalcment à Toi " (c[. Const 24) a été
la réponse dc chacun de nous. La fldélité n'cst ricn d'autre que
cette << réponse toujours renouvclée ,r, qui a voulu être .. totale ».

Etre fidèle, c'est donc pour nous vivrc dans la logique de I'acte
décisif de la protbssion, .. un dcs choix les plus hauts pour une
conscience croyante " (Const 23).

Mais il ne suffTt pas d'êtrc conscient du devoir d'être tidèle à

Dieu et au don de soi fait à Lui le jour de la profession. Il est

encore indispensable de perccvoir avec clarté qu'il n'est pos
possible de rester tîdèle sons Lui. Si la fidélité nc tenait qu'à la
volonté indomptable de persévércr dans la ligne du choix, il

1.3 -Xl
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pourrait arriver qu'à certains jours d'obscurité et de fatigue, cette
volonté vienne à faiblir- Mais la fidélité se fonde sur la foi : c'est
une confiance absolue en Quelqu'un qui la mérite et qui nous a

précédés par sa propre fidélité. En vérité, toute I'Ecriture chante
les louanges du Dieu fidèle : Il est le rocher d'Israël (Dt 32. 4): ses

paroles ne passent pas (Is 40. 8); ses promcsses scront maintenucs
(Tb 14, 4); Il ne ment pas, nc se rétracte pas (Nb 23. 19). Le
dessein de Dieu, qui est un dessein d'amour. sc réalisera à coup
srir (Ps 31, 10). Saint Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe :

.. Dieu est fidèle, Iui qui vous a appelés à vivrc en communion
avec son Fils. Jésus Christ. notre Scignsul ', (1 Co 1, 9). A la
totalité de notre don correspond dès lors .. I'appui total » que
nous trouvons en lui et dans l'alliance qu'il a daigné étahlir avec

nous.

Notre Règle apporte ici une précision importante : .< Notre
persévérance (...) est enffelenue por lo grâce de la consécration ».

La raison profonde de notre fidélité, c'est que Dieu nous a
consacrés « par le don de son Esprit » (Const 3) : Dieu nous a pris
pour lui, nous a liés à lui dans son Fils et dans la force de son

Esprit; c'est un don durable, infiniment dynamique; une présence
vivante, << source permanentc dc grâce et de soul.icn dans I'effiort
quotidien pour grandir dans I'amour parfait » (Const 25).

Aux yeux du monde, la décision de faire proflession perpé-
tuelle peut semhler folle ou téméraire, et la persévérancc problé-
matique ou impossible. Mais fort de celui " en qui il a place sa

foi " (2 Tm 1, l2), le salésien va de I'avant avec sérénité et
sûreté : il s'appuie à chaque instant sur I'amour prévenant du Père,

la présence salvatrice du Ressuscité et l'éncrgie communiquée par
I'Bprit. et il peut compter sur l'assistance maternclle de Maric.
Tout cela suppose évidemment une attitude fondamentale de
prière et de vigilance.
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Notre lidélité est soutenue par l'amour que nous portons aux
jeunes.

Les art. 24 et25 ont rappelé un autre soutien important pour
notre fidéliLé : l'oide des confi'èrcs que le Seigneur nous a donnés.
.. Que ta grâce, ô Père (.-.) et mcs frères salésiens m'assistent
chaque jour ct m'aidcnt à êtrc fidèle " (Const 24). ,. [.es confrères
(...) nous aidcnt et nous entraînent sur lc chcmin de Ia sanctifica-
tion >> (Const 25).

L'art. 195, lui, souligne un aspect directement " missionnai-
re >) : notre fidélité à Dicu est concrètement oussi une frdélité à

nos destinoloùes, puisquc Dieu nous a consacrés à lui pour nous
envoyer servir les jcuncs, là où il le vcut (cf. Const 3). Dans I'acte
de sa profession. le salésien a dit au Père : .. Je m'offrc totalement
à Toi, (..-) ct je m'engage à dépenser toutcs mes forces pour ceux

auxquels Tu m'envcrras... )>.

C'est une confîrmation de l'image traditionnelle du salésien :

avec des jeunes autour de lui. Don Bosco a souvent affirmé que
c'était I'engagcmcnt principal. qui donne un sens à toute la üe du
salésicn. " t e Scigncur m'a cnvoyé pour lcs jeunes. c'est pourquoi
je dois être réservé dans lcs autres choses ct conserver en bonne
santé pour eux ,r.l << Notre premier souci doit être celui de la
jeunesse. et toute occupation qui nous en détourne n'est pas

bonnc ,r.2

L'expérience nous le montre : la salésien qui aime peu les
jeunes risquc d'abandonner sa vocation; celui qui les aime
profondément, même s'il rencontre des dilficultés et des épreuves.
n'acceptera jamais de les trahir. Notre humhle consécration
quotidicnnc aux jcunes : voilà notre forme pratique de fidélité à

Dieu !

L'article conclut par une dernière considération : notre fidélité
trouve encore ln soutien dons l'expérience de la ioie intéieure que

I MB vl, zst
2 Mn xrv.zsq

339



nous apporte le projet de vie salésicnne : cctte expérience
s'exprime dans une attitude de reconnaissance au Seigneur.

Don Bosco a assuré que le salésien fidèlc dans Ie service de
Dieu sera un homme heureux. Et c'est vrai ! Dans la vie commu-
nautaire et dans l'apostolat, il rcçxlit sans cesse du Seigneur dcs
dons de grâce, dcs occasions dc croissance pcrs()nnclle et d'amitié
fraternelle, des possibilités de fairc du bicn. Dicu est un bon
maître. La mission qu'il nous con[ie ct la famille dont il nous invitc
à faire partie sont dcs sources de joic profondc : celui qui est
fidèle est un hommc heureux, et les dons de Dieu sont dcs
encouragements à persévérer dans la fidélité.

Voilà qui justitie I'invitation à l'oction de grâce. Certcs. nous
ne devons pas nous étonner des doutes qui pcuvcnt survenir ni dcs
tentations et des épreuves quc peut connaîtrc notrc fidélité
(l'Ecriture en donne dc nombreux témoignages), mais I'amour de
Dieu est plus grand que n'importc quelle difficulté. Il est beau de
rappeler la promesse de tidélité émise par les salésiens de Ia

première heure : .. même si tous les compagnons devaient se

disperser, et qu'il n'en restât plus que deux. ou même un seul,
celui-là s'efforcera de promouvoir ccttc picuse Société et d'en
observer la Règle autant que possible ".3

Dteu de lidélité et de gyôce,

tu nous as consocrés à ton sen ice
dans l'apostolot en faveur des jeunes,

et tu nous os donné en abondonce les dons de ton Esprit Soint :
rends-nous percévéronts dans notre olliance ovec toi,
afin que l'amour que nou.s te portons
à toi qui nous os oimés le premier
et que nous portons aux jeunes à qui lu nous os envoyés

ma ntfeste notre gratitude
et accomplisse le culte spirttuel qui te soit agréoble,

Par le Christ notre Seigteur.

3 ct. us vr,6?fr432
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ART 196 UN CHEMTN QUI CONDUTT A L'AMOUR

Notre règle vivante, c'est Jésus ChrisÇ le Sauveur annoncé dans
I'Evangile, qui vit aujourd'hui dans I'Eglise et dans le monde et que
nous découvrons présent en Don Bosco qui donna sa vie auxjeunes.

En reponse à la predilection du Seigneur Jésus qui nous a appelés
par notre nom et guidés par Marie, nous accueillons les Constitutions
comme testament de Don Bosco, livre de vie pour nous et gage

d'espérance pour les petits et les pauvres.
Nous les mditons dans la foi et nous nous engageons à les

pratiquer : elles sont pour nous, disciples du Seigneur, un chemin qui
conduit à I'Amour.

l,e dernier article des Constitutions est une grande invitation
à la pratique lîdèle de la Règle. Elle commence par en élargir
I'horizon, en dirigeant notrc regard sur la pcrsonne même de Jésus

Christ. Sa lumière éclaire chacun des trois paragraphes : " Jésus

Christ, le Sauveur.... le Seigneur qui nous a appelés..., nous.
disciples du Seigneur ".

A la lumlère du Christ << notne règle vivante ».

l-e premier paragraphe rappelle une vérité fondamentale où
s'exprime l'originalité absolue du christianisme : p<lur Ie chrétien,
il n'y a qu'une seule loi. celle de l'amour. En effet, Jésus lui-même
a résumé tous les commandements en un seul : .. Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu dc tout ton coeur, de toute ton âme, et de tout
ton esprit. et ton prochain comme toi-même » (c[. Mt 22.36-40).
Mais ily a plus : cette loisuprême qui les résume toutes n'est pas

une simple règle objective. cxprimée en termes heureux et forts.
La morale et la sainteté chrétiennqs consistent à ressembler à

Quelqu'un. qui a incarné la loi de l'amour parce qu'il a aimé
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.. jusqu'à la fin " (Jn 13, 1) : .. Mon commandemcnt, le voici :

aimez-vous lcs uns lcs autrcs commc jc vous ai aimés " (Jn 15, 12).
Après avoir proposé le projct évangéliquc de la vie salésicnnc,

le texte des Constitutions rcnvoic à Celui qui cst notre « règlc
vivantc ", le modèle parfait, vu dans la complcxité de son mystèrc :

le Christ d'hier. comme nous lc préscnte I'Evangile;
le Christ d'aujourd'hui. le Rcssuscité. qui vit dans I'Eglise ct
dans le monde, qui nous cnvoic son Esprit et nous rend
capables de nous confiormer peu à peu à lui (cf. Jn 15. 5);
le Christ, enfin, qui se fait préscnt dans l'.. Evangile vécu ,,

que sont les Saints ct, pour nous. Don Bosco, qui cn disciple
authentique du B«ln Pastcur, a aimé lcs jcuncs jusqu'à donncr
sa vie (cf. Const 14) : en Don Bosc<). nous découvrons lc
visage de Jésus ct les fruits dc sa grâcc.

C'est donc la Règle elle-même qui nous invitc à lire tout le
texte des Constitutions dans la lumière du Christ et de la .< traduc-
tion salésienne >) que lui a donnée Don Bosco : " L'esprit salésien
a son esprit et sa sourcc dans le coeur mêmc du Christ "
(Const 11).

Accueillir, mffiter, pratiquer les Constitutions.

Le début des Constitutions a présenté I'initiative de I'amour
de Dieu qui, par son Esprit et avec I'intcrvcntion materncllc de
Marie, suscita saint Jean Bosco pour réaliscr un projet de salut de
la jeunesse. Au terme de la description de ce projct. don du Père
pour I'Eglise et pour le monde, il est à préscnt rappelé que c'cst
encore I'amour de Dieu qui guide chaque salésien à répondre dans
la générosité et la fidélité pour sauvcr la jcuncssc d'aujourd'hui.
Ce qui fait ressortir une fois de plus la grandcur de notre vocation.
toute enveloppée par I'initiative amourcuse de Dieu. Chacun de
nous a été I'objet d'un amour de prédilcction de Ia part du
Seigncur Jésus : << Posant alors son regard sur lui, Jésus le prit en
affection » (cf. Mc 10,21), et a été appclé pcrs«rnnellement << par
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son nom >> : (< Viens et suis-moi " (Mc 10. 21). Chacun de nous a

été guiclé par Marie, commc le fut Don Bosco dcpuis Ie songe des

neuf ans.

Les Constitutions veulent précisément nous aider à vivre en

plénitude notrc vocation. C'cst pourquoi elles recommandent trois

attitudes lirndamcntales: occueillir les Constitutions comme un

don précieux,les méditerdans la foi pour hien les comprendre. les

proliquer pour porter du fruit.l

. Il nous [au[ .. occueillir » les Constitutions à trois titres
précis :

' comme « Testoment de Don Bosco »> : cette pensée rattache le

dcrnier articlc à la première phrase du Préambulc : « [.e livre

de la Règlc est pour nous. salésiens. le testamcnt vivant de

Don Bosco »; et la conclusion souligne quc nous I'accueillons

vraimcnt commc tel. avec la conscicnce que le texte rénové

est en continuité fidèlc avec celui que notre Fondateur a écrit.

avec sa vic et son esprit.
Comme o livre de vie pour nous.', : les Constitutions ne sont

pas un manuel d'histoire. ni simplcment << un bcau livre ",
mais la description de notre vocation concrète et I'indication

des moyens dc la réaliscr. en sommc la Règlc et I'itinéraire de

notrc routc salésienne, par conséqucnt un livre suprêmement

vital et pratique.
comme « goge d'espérance pour les petits el les pouvres " : les

jcuncs aussi, en particulier les plus abandonnés. sont concer-

nés par ce livre dcs Constitutions salésicnncs. où ils sont

présénts dans bien dcs articlcs; car il est clair que c'e-st dans la

mesure où les salésiens suiwont avec oourage et ferveur la

route qu'clles leur tracent, qu'un grand nombre « de petits et

de pauvres >> seront aimés, aidés et sauvés par eux !

. ll nous faut ensuite « méditer dons lo foi " les Constitu-

tions. En soi, le livrc de la Règlc est un livrc mort. Il ne peut

prendrc vic, avoir dc signitication ct de valeur pratique. que dans

I Voir aussi le commentaire de cetle âttitudc dans l'lnlroduction générale. tome I, p. 30-32
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une conscience croyante. Il cst à lire dans la [oi. et mérite d'être
médité : c'est un livre très dense, qui ne livrc pas ses richcsscs au

lecteur pressé; c'est un textc exigcant. qui nc pÇut se recevoir que
s'il a été compris en proflondeur, s'il a été prié. Il est cxtrômemcnt
important pour le salésien dc prendrc fréqucmmcnt Ia Règle
comme textc de méditation et d'oraison.

a Nous dcvons enfîn nous mettrc à o protiquer, les

Constitutions écrites précisémcnt pour être vécues. pour orientcr
et animer toute notre vie. Et nous avons à lcs pratiquer avec cct
élan intérieur indiqué par le tcxte bibliquc qui inspire la conclu-
sion : .. Je cours sur lo voie de tes commondements, cor tu os mis
mon coeur ou lorge » (Ps I 19, 32) : les pratiqucr avec amour et
pour grandir toujours davantage dans I'amour. C'est le très bcau
souhait contcnu dans la " Regula ad servos Dei " de Saint
Augustin ; .. Que le Seigneur vous accordc d'obscrver cette Règlc
avec amour, comme des amourcux de la bcauté spirituellc. saisis

avec florce par le parlum du Christ. convaincus de la valeur dc
votre genre de vie, non comme dcs esclaves sur qui pèsc la loi,
mais comme des fïls établis dans la grâce ,,.2

La dernière phrase nous rappelle précisément que la Règle cst
justement pour nous le chcmin qui con<luit à I'Amour : ellc nous
reporte au Christ et à son Evangile. « L'accomplissement parfait
de la [,oi, proclame Saint Paul, c'cst I'amour " (Rm 13, 10). « La
sainteté de I'Eglise (...) s'exprimc en chacun de ccux qui tendcnt
à la charité parfaite ,r.3 Et chez nous, la charité pastoralc est " le
centre et la synthèse de I'esprit salésien » (Const 10).

Connaître, aimer, pratiquer les Constitutions, c'est vraiment
marcher sur le chemin qui conduit à l'Amour ',. La majuscule du
dernier mot suggère qu'il s'agit de I'Amour infini : " Jésus. règlc
üvante >> et son Père : " Dieu est Amour; celui qui demeure dans

I'amour demeure en Dieu. et Dieu cn lui ,, (l Jn 4.16).

2 Saint Augustin, o Regtla ad sm'os I)ci ». c. VII, 1

3 LG.3s
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Marie nous accompagne : cllc est notre Mère et Auxiliatrice.
.. l'étoile de notre avenir. qui invitc à l'espérance (...).Grâce à son

aide maternclle. nous pourrons traduire en vie vécue le projet
évangélique dc don Bosco qui a été redéllni dans lcs constitutions
(...) pour devcnir. parmi les jeuncs lcs témoins de I'amour
inépuisablc dc son Fils " (Const 8).{

Père, lu nous os oimés de toute étemité
et tu os fondé el conclu toule chose dons l'omour.
Tu nous os choisis dons le Christ
evont lo fondotion du monde,
et destinés à être soints
et immoculés dons la charité,
à lo louonge et à la gloire de to grâce.

Aide-nous à accueillir lon dessein étemel
dons une sointe allégresse

sous lo conduile de ton Esprit Soint,
à l'exemple du Christ notre Souveur,
de so Très Sointe Mère
et de tous les soints, nos frères,
pour que nous sochions porcouir le chemin
que tu nous os indiqué dons nos Constitutions
cotnme une voie qui conduit à lo plénitude de ton Amour.
Par le Christ notre Seigpeur.

ou bien

Seigneur lésus, nous Îe choisissons
comme cenffe vhtont de notre foi
et de notre vie.

Et nous voulons que tu soies, ô Christ,
notre Règle vivonte,
toi le Souveur onnoncé dons l'Evongile,
qui vis oujourd'hui dons l'Eglise et dons le monde,

a cc2z Docwncnts.Sg
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et que nous découvrons présent en Don Bosco
qui donne so vie oux jeunes.

Accorde-nous, nou.s l'en ptions,
por l'intercession spéciole de Moie,
d' o ccueil I ir I e s Con stitu t ion s

comme teslomenl de Don Bosco,
lh,re de vie pour nous
et goge d'espérance pour les petils el les pauvres,
et d'être lîdèles à ce choix.

Dilate notre coeur
pour nous foire couir
sur lo voie de tes commondemenls,
toi qui vis et ùgnes dans les siècles
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LES REGLEMENTS GENERAUX

L'art. 191 des Constitutions. qui détcrmine le.. droit propre "
de notre Société. indiquc lcs Règlcmcnts généraux immédiatement
après lc Constitutions, notrc ,. code f<tndamcntal ". Ils constituent
un recucil dc dispositions d'explication ct d'application du projet
salésicn fondamental valablcs pour toutc la Congrégation.

Dès les débuts de la fondation de notrc Société. ce « second
livre ,, dc notre droit propre a constitué un corps de normes
complémentaires du livrc des Constitutions. au point de ne flormer
avec lui qu'unc ,, Règle de vie, unique.l

Plus d'une fois. le commentaire des Constitutions a cité des
normcs dcs Règlements généraux, qui indiqucnt des manières
concrètes de mcttre en pratiquc les engagements personnels ou
communautaircs- Il est donc bon de nous arrêter encore un pcu
pour mieux saisir la portée du texte dcs Règlemcnts.

Dès que les Constitutions eurent reçu leur approbation
définitive le 3 avril 1874, Don Bosco trouva nécessaire qu'un
Règlement homogène et complet mette en valeur I'expérience des

Règlements précédents. limités jusqu'alors à " I'Oratoire » et à la
.. maison dc l'Oratoire ,r,2 pour répondre aux situations nouvelles
résultant du développement de son oeuvre.

Les Memorie Biografiche relatent qu'il se mit à I'oeuwe au

cours de l'été 1876. Il y consacra de longues heures de réflexion.
Il en fit lire aux directeurs réunis pour les Conlérences de saint
François de Sales les parties concernant le personnel. Il voulut
encore que don Rua le revît du début à la fin, et que le Père
Barberis examinât avec attcntion les articles disciplinaires. en
tenant compte des principcs sur lesquels ils avaient réfléchi

I Cf. Int.odu.tion générale tome I. p. 27-28.
2 Sur le premier Règlement de l'Oratoire de sainl l;rançtris de Sales. lire MB lll, 86-91.

98-108. Ia5. rcz. rc7.467: IV. -542. Sur le Règlemenl de la maison annexe à l'Oratoire, cf.

MB lV.735-7-s-s.
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ensemble à plusieurs reprises. Enfin, sous la responsabilité de don
Rua. le Père Vespignani en rédigca la copie définitivc. Il fut
imprimé sans tarder et, en novcmhre 1877. distribué à toutes les

maisons, sous le titre dc o Règlement pour les maisons de lo Société
de soint Fronçois de Sales ".1

Ce texte. muri au cours de vingt années de réflexion et
d'expérience, est un dcs plus importants que Don Bosco ait laissé

à se [ils. Avec les délibérations prises au cours dcs " Conférences
de saint François de Sales ». et plus tard au cours des quatre
premiers Chapitres généraux, auxquels Don Bosco a participé, il
constitue le prcmier noyau des fluturs .. Règlcmcnts généraux ". Le
fait illustre la volonté de notre Fondatcur de codilicr une .. tradi-
tion >, qu'il a commencée ct vécue, et de la transmettre à ses lils
comme une voic ascétique et pédagogique particulière de « grande
discipline » salésienne. Il a déjà été signalé dans I'histoire du texte
des Constitutions{ que le dixièmc Chapitre général dc 1904 avait
édité un livre complet et systématique des Règlemcnts, qui
distinguait les délihérations .. organiques " (qui lurent insérécs
ensuite dans les Constitutions) et les délibérations « préceptives ,r.

[.e renouvellement de la Règle voulu par lc Concile Vatican
II, demandait aux Instituts religieux de revoir en même temps que
les Constitutions. le textc des Règlcments ou des Directoires
généraux.'s Le motu proprio " Ecclesiae sanctae >>, entre autres.
avait indiqué aux Chapitres généraux spéciaux un critère << pour
différencier les textes normatifs ,, et conférer aux diffiérents livres
du droit propre la valeur qui leur revicnt. Sur la base de ce critère,
notre CGS a pu spécilier les éléments qui devaient figurer dans le
code fondamental et ceux qu'il tallait inscrire dans les codes
supplémentaires. Il prit encore le soin dc mettre à jour tout le
texte des Règlements généraux. et d'éliminer les élémcnts tombés
en désuétude ou qui ne répondaient guère qu'à des habitudcs
locales.

3 ct. us xIIr. ,r4r
4 Cf. " Un aperçu de l'histoire du texte ,, tome I. p. 36 ss.. en particulier p. ,A-50.

s ct. pc, l
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C'est ainsi qu'cn 1972, lc Recteur majcur. le Pèrc l,ouis
Ricccri présenta cn même tcmps quc lcs Constitutions le nouveau
tcxtc dcs Règlcments généraux " qui en contienncnt les applica-
tions pratiques concrètcs d'intérêt général et qui sont donc à

suivre clans toutc la Congrégation ,r.6

Sur la base de I'expérience acquise dans la Congrégation au
cours dcs six ans qui ont suivi lc CGS, le CGzl estima opportun
de spécifier, pour les Constitutions ct les autres tcxtqs normatifs,
leur caractèrc spiritucl ct lcur valeur normativc. A propos des
Règlements généraux il affirmait : .. LÆs Règlements généraux,
c'est l'cnscmblc dcs dispositions qui traduiscnt cn normes adaptées
aux situations changeantes lcs éléments généraux de la .. Règle de
vie ". (...; Ils sont approuvés, sclon les dispositions de l'Eglise, par
I'autorité suprêmc de la Congrégation (le Chapitrc général). Ils
peuvent être aussi éventuellcmcnt modifiés ou adaptés, toujours
en harmonic avcc lcs Constitutions, sans approbation ultérieure du
Saint-Siège. [.eur rédaction est plus détaillée et plus circonstanciée
que celle des Constitutions ,r.7

Compte tcnu du canon 587 du Code de droit canonique. le
CG22 a précisé cc qui constitue notre Règle de vie dans son

ensemble : elle s'cxprime non sculement dans les Constitutions,
mais aussi dans les autres tcxtes qui font partie de notre droit
propre : parmi eux figurent en premièrc place les Règlements
généraux (ct Const 191).

Dans les Règlements, le CG22 a en outre veillé à traiter d'une
manière plus complètc certains sujets qui ont eu. au cours de ces

dernières années ct ont encore actuellement, un impact pratique
important p«lur la vic et la mission salésiennes : lc projet éducatif
et past«rral. lc scrvicc à rendrc par les salésiens à la Famille
salésienne, l'adaptation au nouveau Code des normes de la

formation. etc. Lc CG22 en a aussi réorganisé toute la matière en

6 Cl.Corutitutions 1972, Présentation. p.6
7 cc2t. §t
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conformité avec la structurc rénovéc dcs Constituti«rns, et il a

donné aux articles un style plus adapté à lcur caractère normatif.
Ainsi les Règlemcnts généraux, écrit le Rectcur majcur, .. sc

présentent aujourd'hui dans unc pcrspcctivc vraimcnt nouvcllc, cn
harmonie avec les Constitutions dont ils s'inspircnt ct pour
lesqucllcs ils [ournisscnt les modalités d'application ,r.3

Nature et valeur des Règlements généraux.

L'analyse des sources citées permet de saisir divers points qui
constituent à la fois la nature et la finalité des Règlcmcnts
généraux.

1. Tout d'abord, cela a déjà été signalé. il y a un lien éu'oit
entre les Règlements et les Constitutions. Lcs dcux livrcs sc

complètent réciproquement ct fltrrmcnt ensemhlc un uniquc corps
normatif, la synthèse indispensablc entre les fins et les moyens.

[,es Constitutions expriment, en effet. le patrimoinc dc valeurs
auquel la Congrégation ne peut renonccr. les cxigcnces de sa

vocation et de son identité charismatique, les finalités propres à

I'Institut, et cela en pleine fidélité et continuité dans le temps ct
I'espace aux intentions et à l'esprit de notre Fondateur.

Les Règlements généraux expriment concrètcmcnt les valeurs
salésiennes des Constitutions. parce qu'ils donnent sur leurs
orientations et leurs normes des précisions nécessaires. Ils
garantissent ainsi à ces valeurs une traduction correcte dans la

pratique de chaque jour.
L-es Règlements constituent << l'outil qui pcrmet d'appliquer les

Constitutions à la vie ,r.e Comme tels, ils s«rnt des moyens insdis-
pensables pour atteindre le but. Sans ces précisions normatives, Ies

Constitutions risqueraient de rcster un idéal très beau. mais peu
réalisable, du moins dans la vic et I'action des communautés ct des

confrères (cf. Const 191); elles risqucraient de faire I'objct

8 E. VICaNo, Le tc:.tc rotoutrlé dc notrc Règle dc t'ic, ÀCG n. 312 (1985). p. 19

9 ACG n.312 (198-5). p. z16
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d'intcrprétations et d'applications individuelles ou de groupes très
diverses, au détriment d'un des éléments essentiels de notre
vocation : vivre et travailler ensemble. exigcnce fondamentale pour
nous, salésicns, ct voie sûrc pour réaliser notre vocation (cf. Const
4e).

La pratique des Règlements généraux est donc fondamentale-
ment liée aux valeurs mêmes de notre vocation, telles que les
Constitutions les expriment. Ce n'est pas sans raisons que l'édition
des nouvelles Constitutions donne à côté dc nombreux articles des
référenccs à un ou plusieurs articlcs des Règlements : il y en a en
tout 177. C'est une nouveauté dans la ré<laction : elle rend la
consultation et l'étude plus pratiquqs, mais clle souligne surtout le
lien étroit entre les Constitutions et les Règlemcnts généraux. Bien
que d'une manière différente selon les matières. chacune de ces
références indique une médiation ou une modalité concrète pour
appliquer les articles des Constitutions.

2.|*s Règlements généraux sont de lo compétence du Chapitre
général, autorité suprême de la Société et seul organe mmpétent
pour établir des lois pour l'ensemble de la Société (ct Const 147).
La source autorisée dont ils proviennent offre donc une garantie
de plus à I'harmonie et à la cohérence entre les Règlements et les
Constitutions mêmes.

[-es Constitutions ont besoin de I'approbation du Siège
Apostolique. Elles sont ainsi de véritables lois de l'Eglise qui se
porte garante de l'authenticité du charismc de notre Fondateur et
de son utilité au service de la communauté ecclésiale;r0 elles ne
peuvent donc pas être modiliées sans I'accord de ce même Siège
Apostolique. [.es Règlements généraux. par contre, sont des lois
et des dispositions qui émanent de I'autorité du Chapitre général.
Ils constituent donc des lois à I'intérieur de la Congrégation, et le
Chapitre général peut les modilicr ou les adapter quand il le juge
bon. sans avoir besoin d'une approbation ultérieure du Saint-Siège.
Cela dérive de la nature même des Règlements: ils sont des
moyens. des applications, des dispositions d'interprétation ou

lo cr. cc2l, 3ua
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d'exécution du code fondamental. Comme tels. les Règlcments
dépendent davantage des changements de situations; leur mal.ière
et leur style sont plus détaillés ct plus circonstanciés.rr Lc Code
de droit canoniquc dit : " Les autrcs règlcs établies par l'autorité
(...) peuvent cependant être révisécs ct adaptées c«lnvcnahlcmcnt
d'après les exigences des lieux et des tcmps ,r.12

Une fois approuvécs par lc Chapitre général et promulguées
par le Recteur majcur, Ies normes dcs Règlcments obligent
cependant tous les confrères (Const 148) : elles ont un véritahle
caractère de " lois >r pour la Société, ct forment un corps législatif
unique avcc les Constitutions. Ellcs pourront ccrtes avoir un
caractère obligatoire différent de cclui des Constitutions par la
matière qu'ellcs contiennent ou par vol«lnté cxplicitc du législa-
teur. mais une interprétation qui réduirait notrc Règlc et notre
législation aux seules Constitutions ne scrait pas cn accord avcc la
pensée de I'Eglise et dc la Congrégation.

3. De par leur nature, les Règlcmcnts généralux volent pou.r
toute la Congyégation C'est dans cette intention qu'ils ont été
élaborés par les Chapitres généraux. Dcs confrères de tout le
monde salésien y ont pris part : ils étaient représentaient et
apportaient des sensibilités et des cultures particulières préscntes
en différents contextcs. [.es Règlcments reflètent une dimension
concrète et pratiquc évaluée d'un point de vuc non régionalistc,
mais universel. La preuve en est la très largc majorité avcc
laquelle chaque article des Règlements a été approuvé.

A ce sujet. le CG22 a conlirmé les principes dc subsidiarité et
de décentralisation dans le service de I'autorité et les structurcs de
gouvernement (cf. Const 124), et il a déféré divcrses applications
de la loi générale de la Congrégation à la compétcnce de chaque
province.13 II a souligné que la créativité et la flcxibilité sont des

caractéristiques de I'esprit salésien (c[. Const 19) et a témoigné et

tt ct. cczl, §1
l2 Crc, can. 587 par. 4
l3 Voirp.ro.mplecequi concernelesdirectoiresprcwinciaux:c[.Consl l7l et lgl.avec
leurs commenlaires respcct ifs.
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recommandé de la sensibilité et de I'attention à I'inculturation (c[.
Const 7 et 30). Par cohérencc, il n'a pas voulu v«rulu glisser dans
les Règlcmcnts généraux dcs dispositions qui auraicnt pu paraître
en contradiction avcc ccs principcs. l,es normcs dc chaque articlc
ont été approuvécs parce qu'cllcs cxprimaicnt I'unité de notre
vocation tout en pcrmcttant dc I'incarncr dans chaquc région.

I"a structure des Règlements généraux.

L,e CG22 a certainement le mérite particulier d'avoir réorga-
nisé toute la matière dcs Règlcmcnts généraux. La structure des
Constitutions une fois étahlic, le Chapitre a voulu donner fonda-
mentalement la même aux Règlements généraux. Cettc disposition
facilite leur utilisation et mct surtout mieux en lumière lc lien
étroit entrc les deux livres de notre Règlc.

Les Règlcmcnts généraux adoptent donc la même répartition
des articles en partics. chapitrcs et sections que lcs Constitutions.
Ils reprennent aussi les titrcs dc scs partics ct de presque tous les

chapitres. La scule exccption concernc la première partie des

Constitutions (les salésiens de Don Bosco dans I'Eglise) parce que
la matière qu'elle développe n'a pas son pcndant dans les Règle-
ments. Le chapitre sur la Famille salésienne ne concerne pas la
Famille salésienne en elle-même (c[. Const 5), mais plutôt I'action
des Salésiens à l'égard dc la Famille salésicnncl c'est pourquoi le
CÇ22 a décidé d'en laire lc dernier chapitrc de la section sur
I'action salésicnne.

[,e plan des Règlements généraux est donc le suivant

PREMIERE PARTIE
EWOYES AUX JEUNES - EN COMMUNAWES - A LA SUITE DU
CHRIST

Chap. I [æs destinataires de notre mission arr. l-3

T.3 -23
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Chap. II Notre service éducalif et pastoral

Chap. III Aclivités et oeuvres

- L'oratoire et le centre de jeunes

- L'écolc el les centres professionnels
[æ foycr et I'internat
Initiatives au service dcs vocalitlns

- [æs missions

- [.es paroisses

- [: communication sociale
[æs serviccs dans les structures non salésicnnes

art. 4-10

art. r l-35
lt-12
t3-14

15

t6-17
l8-24
25-30
3l --j4

35

arr. 36-41

arr. 42-48

49-68
49-50
5l-65
{t-68

Chap. IV Au service de la Famille salésiennc

Chap. V Communautés fratcrnelles ct apostoliquas

Chap. VI A la suite du Christ ohéissant, pauvre et chaste art.

- Notre obéissance

- Notre pauvreté

- Notre chasteté

Chap. VII En dialogue avec le Seigncur

DEUXIEME PARTIE
FORMES POUR LA MISSION D'EDUCATEURS PASTEURS

arr. 69-77

art. 78-87
78-8t
82-85

86
87

Chap. VIII Aspects généraux de la formation
-- Communautés de formation

- Formation intellcctuelle

- Expériences pastorales

- Guide pratique pour la formation

Chap. IX [æ processus de formation
Préparation immédiate au novicial

- [æ noviciat

- Formation après le noviciat
Formation pcrmanente

arr. 88-102
88

89-94
95-98

w-l02
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TROISIEME PARTIE
LE SERI4CE DE L'AUTORITE DANS NOTRE SOCIETE

Chap. X [æ service de I'autorité dans la communauté
mondiale

L,e Recteur majeur et son Conseil

- Læ Chapitre général

- Structures régionales

Chap. XI [æ service de I'autorité dans la communauté
provinciale

L,e provincial et son Conseil
[æ Chapitre provincial

Chap. XII L,e service de I'autorité dans la communauté
lclcale

- Le dirccteur et son Conseil
- L'assemhlée des confrères

Chap. XIII L'administration des biens temporels
Règles générales
[: direction générale
lrs provinces
læs maisons

art. lo3-142
103-l r0
1 I r-134
t35-142

art.143-169
143-160
l6t-169

arr.170-184
170-18.j

184

art.185-202
185-l9l

192
193-197
198-202

Invitation à connaîtrc et à pratiquer les Règlements

Dans la présentation du texte renouvclé de notre Règle de
vie. le Rectcur majeur affirme qu'« après unc périodc post-conci-
liaire, (...) a commencé une étape dont les caractéristiques
devraient être : I'effort pour exécuter les décisions et passer aux
applications pratiques. (...) Nous sommes invités à être pratiques
et à témoigner concrètcment des valeurs. des orientations et des
normes de notre Règle dc vie ,.14

t4 ,acc n. 312 (le8s). p. 4-5
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Dans ce contexte, le Recteur majeur lait précisément rcssortir
le rôle des Règlcments généraux : .. Si on se rélère aux critèrcs de
rédaction des Constitutions ct dcs Règlcmcnts, on constate que
toutes les normes d'application sont consignécs dans les Règlc-
ments, si bicn qu'une simple connaissancc dcs Constitutions ne
peut être complètc ct marquer la vie quc si elle cst suivic d'unc
étude sérieusc et adéquate dcs Règlcmcnts. La nature dil'fércnte
de ces deux types <lc tcxtcs nc signilic pas unc diflfércncc cl'imp«lr-

tance. mais plutôt I'exigcnce dc leur intégration. C-omment lcs

Constitutions auraient-ellcs un impact pratiquc si on ignorc les

Règlements et les autres pièccs de notrc dr<lit particulier ? ,rs
Ceci exige qu'on accordc aux Règlemcnts les mêmes otliludes

de connaissance, d'emour el de protique effectit,e que pour lcs

Constitutions.r6
L'expériencc confirme toujours davantage que le renouvelle-

ment demande une claire compréhcnsion dcs valeurs à vivre et dcs

idéaux à atteindre. ainsi qu'une méthodc pratique pour suivrc les

routes et programmcr les intervcntions néccssaires pour que les

projets élaborés dans les divcrs secteurs soicnt pcu à pcu réali-
sés.17

Pour vivre tout cela. les Règlcments ne sulÏsent certainemnt
pas, mais il ne faut pas non plus les laisser dc côté, sous pcine dc
compromettre sérieusement la réalisation de l'identité dc notre
vocation.

ls ACc n.312 (1e85). p.,i6
16 Cf. Inrr,rdu.tion générale. tome I, p. l7
11 cf. cG22, RRM, 33t
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