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CADRE DE RÉFÉRENCE DE LA FORMATION POUR LA MIS-
SION LASALLIENNE : document de base pour la formation de tous
les lasalliens. Il définit la mission, les agents, les principes, les éléments
constitutifs fondamentaux de la formation lasallienne et les contenus.

ITINÉRAIRE : description d’un trajet, chemin, parcours avec les sites,
les accidents, les arrêts etc. que l’on suit pour arriver à un endroit. 

Itinéraire de formation lasallienne : un programme adapté à
chaque personne ou groupe qui établit un processus de formation par
séquences et qui permet d’acquérir les compétences nécessaires au dé-
veloppement de la mission lasallienne.

Itinéraire vocationnel lasallien : chacun des chemins à partir des-
quels on peut vivre la mission lasallienne, en tenant compte de l’iden-
tité propre et de la pluralité des options vocationnelles lasalliennes.

GUIDE : document qui détermine les objectifs et articule les étapes,
processus, programmes, contenus et expériences de formation de base.
Il s’adresse tant aux formateurs qu’à ceux qui se forment. 

Guide spécifique de la formation : document qui présente et dé-
veloppe largement la formation spécifique de l’itinéraire vocationnel
de chaque Institut, association, fraternité, groupe lasallien. Le guide
tient compte de ce cadre commun de référence de formation pour la
mission lasallienne, oriente les plans et programmes de formation spé-
cifiques et a pour référence les documents institutionnels propres.



L’Assemblée 
internationale
2006

Demande d’un
Guide de 
Formation

La réponse

1.1 Les participants de l’Assemblée Internationale 2006,
Frères, Sœurs, et Laïcs lasalliens, firent la réflexion suivante :
« L’expérience que nous avons vécue est comme la Pentecôte
de la première communauté chrétienne. Nous nous sentons
tenus de proclamer le Règne de Dieu à travers la mission édu-
cative lasallienne. Nous nous sentons tenus d’être lumière
dans les cœurs des jeunes que nous servons et lumière pour
le monde. Nous nous sentons tenus d’éduquer et de former
les jeunes aux valeurs humaines et chrétiennes. » Guidés par
l’Esprit, les participants firent une proposition de « premier
ordre pour toute la famille lasallienne » : la formation initiale
et continue ainsi que le soutien par l’accompagnement.

1.2 Conscients du lien indélébile entre la mission et la for-
mation qui prépare et soutient ceux engagés dans la mission,
l’Assemblée a demandé que la « Commission Internationale
MEL forme un comité en vue de créer un Guide qui articu-
lera les éléments essentiels de la Formation Lasallienne et
l’accompagnement pour la Famille Lasallienne. Sur la base
de ce guide, les différentes instances de la Famille Lasallienne
se chargeront de concevoir des programmes de formation
lasallienne commune et d’accompagnement pour TOUS les
membres de la Famille Lasallienne ». (Rapport de l’Assemblée 

internationale 2006 ; Associés pour la Mission éducative Lasallienne », p.38)

L’Assemblée internationale 2013 a de nouveau insisté sur le
besoin de moduler un itinéraire de formation et d’accom-
pagnement pour atteindre les membres de la communauté
éducative et garantir leur engagement dans la mission lasal-
lienne. (Défi 1.2 p. 27. Rapport de l’assemblée internationale 2013)

1.3 En réponse au mouvement de l’Esprit dans la Famille
Lasallienne, le 44ème Chapitre Général (2007) des Frères des
Écoles Chrétiennes a insisté sur l’importance de cette entre-
prise (Cf. Circulaire 455, 2.3.2, p. 27). Les orientations à venir sont



le fruit de la collaboration de trois Secrétariats, avec leurs
conseils internationaux respectifs: Être Frères Aujourd’hui, la
Famille Lasallienne et l’Association et la Mission Éducative
Lasallienne (MEL). Ce Cadre Commun de Référence recon-
naît aussi le lien indélébile entre la mission et les expressions
émergentes de l’association.

1.4 Nous, lasalliens, nous nous sentons également engagés
par l’Esprit à mieux nous accompagner les uns les autres dans
notre cheminement vocationnel personnel et communau-
taire. Nous offrons les orientations suivantes afin de :

a) affirmer la priorité d’une formation actualisée pour
tous les lasalliens ;

b) aider les lasalliens à vivre leur vie comme une réponse
à une vocation ;

c) fournir un outil pratique à ceux qui sont engagés dans
le service de la formation ;

d) donner des références communes pour les itinéraires
de formation de chaque Institut, association, commu-
nauté ou groupe lasallien dans les domaines humain,
spirituel, professionnel et lasallien ; 

e) aider à former des agents de changements créatifs et
progressifs ;

f) encourager les relations de coopération et de solida-
rité dans le domaine de la formation ;

g) promouvoir l’unité entre les différents types d’établis-
sements éducatifs lasalliens ; 

h) mieux répondre aux défis de la mission lasallienne et
aux besoins des enfants, de la jeunesse et des jeunes
adultes, spécialement les pauvres.

1.5 Ce cadre commun de référence s’adresse à nous tous,
les lasalliens, mais de manière particulière aux responsables
de la formation et de l’animation. Il se veut une aide pour
développer des programmes de formation et pour motiver
et générer différentes stratégies de formation appropriées à
tout l’éventail des vocations lasalliennes.
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2.1 La Mission Lasallienne est l’éducation humaine et
chrétienne, ouverte à tous, mais préférentiellement aux pau-
vres, selon le ministère confié par l’Église à l’Institut. Cette
mission est partagée aujourd’hui par des femmes et des
hommes qui la vivent comme témoignage, service et com-
munion. Leur premier souci est d’apporter une réponse aux
besoins éducatifs de ceux dont la dignité et les droits fonda-
mentaux sont niés et qui se voient ainsi refuser toute possi-
bilité de développement. Le but poursuivi par la mission
lasallienne est de leur offrir la possibilité de vivre dignement
en fils et filles de Dieu et en frères et sœurs entre eux.

2.2 Saint Jean-Baptiste de La Salle et les premiers Frères
ont rénové l’école de leur temps pour la mettre à la portée
des pauvres et l’offrir à tous comme signe du Royaume et
moyen de salut. Aujourd’hui, la mission lasallienne s’incul-
ture continuellement dans chaque réalité locale pour répon-
dre avec une fidélité créative  aux urgences particulières et
être Bonne Nouvelle en tout lieu et en tout temps. La mis-
sion lasallienne est toujours à découvrir.

Définition
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3.1 La formation pour la mission lasallienne est le processus
d’intériorisation des éléments constitutifs de l’identité lasal-
lienne. Cela implique d’accompagner les personnes et, fon-
damentalement, de les aider dans leur croissance et maturité
humaine et spirituelle pour répondre à leur vocation et aux
besoins de la mission. 

3.2 La formation pour la mission implique le développe-
ment par chaque personne des  compétences profession-
nelles nécessaires pour la réaliser. L’attention, depuis nos
origines, à « ceux qui nous ont été confiés » et à ce que
« l’école aille bien » garantit la continuité de la qualité des
propositions éducatives, la centralité de la personne et la
prise d’initiatives éducatives, qui ne sont possibles que grâce
à une préparation professionnelle de tous les agents de la
mission. 

3.3 La mission est partagée et se réalise « ensemble et par
association ». Pour cela, la formation vise à ce que les per-
sonnes acquièrent et approfondissent l’esprit qui les unit et
qui se manifeste à travers la capacité de chacun à travailler
ensemble avec les autres. 

3.4 La formation « touche le cœur » de chaque personne.
A différents moments de son itinéraire de formation, chacun
est confronté au défi de l’intégration en sa personne de
contenus divers et de processus de  formation. Le processus
d’intégration personnelle est  continuel et conduit à la trans-
formation et au changement.
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4.1 Nous qui partageons la mission lasallienne, sous bien
des formes différentes, nous sommes toujours invités à en-
trer dans un processus commun de formation qui nous aide
à découvrir le sens profond de notre vie et de notre voca-
tion. Chacun des itinéraires vocationnels détermine un guide
spécifique de formation tout en partageant les principes
communs.

4.2 Nous voyons aujourd’hui que « …le désir de nombre
de collègues des œuvres lasalliennes de participer au cha-
risme de l’Institut est l’un des traits caractéristiques les plus
significatifs de ces derniers temps. Ce désir de communion
et de partage charismatique développe un mouvement dy-
namique dans l’Institut. » (Circulaire 461,3.11 page 36). Ce dyna-
misme trouve son expression dans l’association pour la
mission et demande des approches nouvelles et plus unifiées.

4.3 Bien que notre histoire et ses origines plonge ses racines
dans la foi chrétienne, la formation s’offre également aux
croyants d’autres religions, car elle est convaincue que le
charisme lasallien peut s’harmoniser aussi avec d’autres fa-
çons de vivre et engager sa foi.

Autres croyances
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Les 10 principes qui orientent la formation pour la mission
lasallienne sont :
1. La formation est pour la Mission.
2. La formation est transformatrice.
3. La formation favorise l’Association pour la Mission.
4. La formation répond aux besoins locaux et globaux.
5. La formation commence par l’individu.
6. La formation est intégratrice.
7. La formation a lieu en communauté.
8. La formation développe une spiritualité spécifique.
9. La formation présente l’événement charismatique fonda-

teur comme une source  d’inspiration et de discernement.
10.La formation a lieu tout au long de la vie.

On peut considérer d’autres principes pertinents en fonction du contexte parti-
culier où ils sont utilisés.

5.1 La Formation est pour la Mission.

5.1.1 Toute réponse aux défis du domaine de la mission est
en lien direct avec les critères régissant les programmes, les
actions et les décisions de formation pour la mission. Les ob-
jectifs des programmes prennent en compte le but poursuivi
par la mission, qui n’est autre que le service éducatif des pau-
vres, et elle est toujours ouverte à tous. Pour le lasallien c’est
la manière concrète de « procurer la gloire de Dieu ».

5.1.2 La formation et la mission sont intrinsèquement liées
de telle façon que la réalisation de la mission est le lieu pri-
vilégié de la formation. 

5.1.3 Une formation commune pour tous les lasalliens doit
encourager des programmes conjoints de formation.

La Mission
oriente 
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5.1.4 La formation, en elle-même, est toujours un don en-
richissant et gratuit : un don offert et accepté librement,
pour le service de la mission.

5.1.5 La formation oriente vers un engagement plus pro-
fond de la personne dans la mission.

5.2  La Formation est transformatrice.

5.2.1 Le processus, le développement et l’expérience de la
formation conduit de l’information à la formation, de la for-
mation à la transformation et de la transformation à l’inté-
gration. En fonction des contextes et des histoires
personnelles, elle appelle à des changements de comporte-
ment, de mentalité et d’attitude, au niveau personnel et
communautaire.

5.2.2 La formation forge des esprits critiques et créatifs. Elle
promeut également la recherche et le partage des nouvelles
et meilleures pratiques éducatives du passé et du présent. 

5.2.3 En transformant les personnes, la formation construit
la communauté. Unie à d’autres facteurs elle cherche à trans-
former et rendre plus justes les structures sociales, de façon
à ce que tous les êtres humains arrivent à « se comporter fra-
ternellement les uns envers les autres ». (Art. 1 Droits de l’homme)

5.3  La formation promeut l’association pour la mission.

5.3.1 La formation est un moyen de promotion de l’associa-
tion pour le service éducatif des pauvres. C’est un processus
d’intégration personnelle des valeurs partagées par la famille
lasallienne. La personne intériorise ces valeurs lorsqu’elle vit
l’expérience de s’associer et de s’engager dans des projets édu-
catifs qui répondent à des situations de pauvreté.

5.3.2 La formation favorise l’association aux différents ni-
veaux de la Famille Lasallienne : Secteurs, Districts, Régions...
Elle favorise également le tissu social en soutenant des pro-
jets éducatifs avec les personnes et organismes intéressés par
le bien commun.

5.3.3 Afin de renforcer le sens de l’association pour le ser-
vice éducatif des pauvres, la formation considère les do-
maines suivant comme étant prioritaires :
a) la coresponsabilité de chacun dans la mission,
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b) la capacité de discerner ensemble les besoins de l’époque,
les réponses communautaires qui émergent et l’accepta-
tion joyeuse des sacrifices que ceux-ci impliquent, étant
donné les ressources limitées disponibles, 

c) une plus grande compréhension et appréciation des vo-
cations lasalliennes,

d) la promotion de la vie consacrée des Frères et Sœurs et
la préparation des animateurs pour la mission.

5.4  La Formation répond aux besoins locaux et globaux.

5.4.1 La formation pour la mission aide chaque personne à
lire et discerner les signes des temps afin de répondre aux
appels du monde actuel et de jouer un rôle actif face aux
défis de la mission.

5.4.2 La formation incite à faire une lecture critique de l’his-
toire, prioritairement à partir des conditions de vie des pau-
vres et des marginaux. L’attention aux nouvelles formes de
pauvreté est une de ses orientations essentielles. Elle aide aussi
chaque personne à découvrir dans les besoins éducatifs des
jeunes un appel qui attend de lui une réponse personnelle.

5.4.3 Tout programme de formation pour la mission, de sa
planification à son exécution jusqu’à son évaluation, est axé
sur les besoins auxquels il désire répondre.

5.5  La Formation a son point de départ en chaque
personne.

5.5.1 La formation part du contexte de la vie sociale, reli-
gieuse, professionnelle et culturelle où vit chaque personne.
Les programmes de formation assument toujours le fait que
chaque personne a des connaissances déjà acquises, des va-
leurs, une expérience de vie.

5.5.2 La formation est une proposition qui requiert non seu-
lement une réponse mais aussi une disponibilité de la part
de la personne. La formation encourage la personne à assu-
mer la responsabilité première de sa propre formation.

5.5.3 La formation entre en dialogue avec la personne. Elle
lui propose de se mettre “en chemin”, à son propre rythme,
ensemble avec d’autres, afin de découvrir sa propre voca-
tion pour la mission.
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5.5.4 La formation est inclusive de toutes les personnes avec
leurs différences, et est ouverte à la richesse qu’offrent les
divers contextes multiculturels et multi religieux. Il en dé-
coule que la participation à la formation doit être ouverte,
inclusive, libératrice et stimulante. 

5.5.5 La méthodologie est toujours inductive, participative
et adaptée au contexte de chaque personne et groupe. Le
langage est compréhensible, proche.

5.6  La Formation est intégratrice.

5.6.1 La formation est orientée vers l’intégration de la per-
sonne, en rapport avec elle-même, la communauté lasal-
lienne, l’ensemble de la société, l’environnement et la
transcendance. Pour cette raison, elle promeut toujours des
occasions, des expériences, des structures, qui assurent une
approche intégrative et le développement humain intégral
de l’individu et de ses groupes d’appartenance.

5.6.2 La formation promeut à la fois la formation intellec-
tuelle et les expériences de vie personnelles et de groupe, et
de la mission.  En insistant sur l’engagement et la réflexion,
la formation tente de faire parvenir à la pratique quoti-
dienne  les connaissances théoriques et essaye de réfléchir
continuellement à son expérience vécue.

5.6.3 Les programmes de formation promeuvent l’engage-
ment de chaque personne en accord avec sa vocation et son
état de vie. Ils aident la personne à trouver un équilibre
entre ses multiples responsabilités. 

5.7  La Formation se réalise en communauté.

5.7.1 La formation repose sur les relations interpersonnelles
au sein et en dehors de la communauté éducative. Et ce sont
ces relations qui permettent aux membres de se former 
mutuellement. La formation a pour moyen fondamental le
dialogue.

5.7.2 Les personnes font l’expérience de la formation en
communauté, et cette formation, à son tour, contribue à
créer la communauté.

5.7.3 Etant donné que celle-ci est un processus qui se réalise
au sein et en lien avec un groupe, la formation nécessite :
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accompagnement, présence fraternelle, attention libératrice,
compréhension, miséricorde et discernement pour la pleine
réalisation de l’itinéraire lasallien. L’accompagnement se dé-
roule sous forme de présence, de temps pour la réflexion
personnelle et communautaire, d’entrevues personnelles,
d’accompagnement humain et spirituel et de rencontres de
partage sur la vie et la mission à travers l’échange et la réso-
lution des conflits. Il y a un accompagnement personnel et
un accompagnement communautaire.

5.8  La Formation développe une spiritualité spécifique.

5.8.1 La formation reconnaît en chaque personne et groupe
une richesse spirituelle particulière en attente de développe-
ment.

5.8.2 La spiritualité lasallienne développe une manière de
voir la réalité avec amour, espérance et foi. Cela étant, la
formation est une recherche continue de sens dans sa propre
vie et dans la mission que l’on remplit. Le chrétien découvre
ce sens dans la Bonne Nouvelle de Jésus et la suite du Christ.
La spiritualité lasallienne est fondamentalement trinitaire  et
veut offrir un chemin aux autres spiritualités en recherche
du Transcendant. 

5.8.3 Le lasallien chrétien cherche continuellement à décou-
vrir et à être attentif à la présence de Dieu dans l’histoire,
dans sa vie, dans les autres, dans la nature et dans tout ce
qui l’entoure.

5.8.4 Pour les lasalliens, le service éducatif des pauvres est le
lieu privilégié de rencontre et de croissance de la dimension
transcendantale de sa vie. C’est à partir du pauvre, du néces-
siteux, du vulnérable que la formation promeut l’expérience
spirituelle, reconnaissant la présence de Dieu dans l’histoire.

5.8.5 La formation s’inspire de l’intuition du Fondateur de
« ne pas faire de distinction entre les affaires de son état et
celles de son salut et de sa propre perfection ... » L’esprit de
foi et de zèle unifie l’être et le faire du lasallien.

5.8.6 L’oraison et la prière sont nécessaires au discernement
et à l’intégration personnelle, pour assumer sa propre res-
ponsabilité par rapport à soi-même, aux autres et à toute la
création. 
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5.9  La formation présente l’événement charismatique
fondateur comme source d’inspiration et de discernement.

5.9.1 L’événement charismatique fondateur est présenté en
premier lieu :
a) dans l’itinéraire du Fondateur et de la première commu-

nauté lasallienne,
b) dans la formation du projet charismatique originel par

lequel le Fondateur et les premiers Frères voulurent ré-
pondre aux besoins éducatifs des pauvres, et 

c) dans les expressions originales de la spiritualité lasallienne
qui donnent sens au projet.

Et en second lieu il est présenté également :
a) dans la refondation de ce même événement dans la tra-

dition vivante de l’Institut, 
b) dans la réponse que le charisme nous pousse à donner

aujourd’hui, et
c) dans la projection et la création renouvelée de cet évé-

nement dans l’avenir pour que la famille lasallienne
continue à répondre aux besoins éducatifs des pauvres. 

5.10  La Formation est pour toute la vie.

5.10.1 La formation, attentive aux nouveaux défis de la mis-
sion, aux appels du monde, des enfants et des jeunes, et aux
différentes étapes de la vie humaine, se définit comme un
processus pour toute la vie. Une formation de qualité, selon
les contextes, permet de renouveler constamment notre vi-
sion de la mission.

5.10.2 La formation doit prêter attention à la progression
dans les itinéraires, les organiser par étapes et assurer le suivi
et l’accompagnement approprié des personnes.  

5.10.3 La formation continue au-delà de la retraite, par une
nouvelle disponibilité au service de la mission. La mission ne
s’arrête pas à l’âge de la retraite. Les responsables de la for-
mation invitent ceux qui sont arrivés à l’âge de la retraite à
continuer de partager leur expérience et de donner leur 
témoignage.
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6.1 La formation pour la mission lasallienne, en raison de
son caractère intégrateur, comprend les contenus propres de
la dimension humaine, spirituelle et lasallienne. S’il est vrai
que dans la vie ces dimensions se présentent toujours reliées
les unes aux autres, ici elles sont considérées de façon sépa-
rée pour plus de clarté. 

6.2 La dimension humaine, tout en respectant la culture
locale, rend possible la transformation de la personne grâce
à la connaissance de soi, des autres, de l’environnement dans
lequel on vit, de son développement émotionnel et de
l’usage responsable de la liberté. En ce qui concerne la for-
mation, on privilégiera les outils d’analyse et de transforma-
tion des individus, des groupes et de la société. La formation
professionnelle est essentielle dans cette dimension et doit
répondre aux nécessités de formation pour la mission. 

6.3 La dimension spirituelle contribue à approfondir la
relation de la personne avec elle-même, avec les autres,
avec la création et avec Dieu. Ce contenu doit tenir compte
du contexte multiculturel et multi religieux des destinataires.
La connaissance des divers textes sacrés contribuera à une
meilleure compréhension des multiples traditions religieuses
et à un dialogue ouvert. L’explicitation du message chrétien
varie en fonction de  la culture du lieu et des options de foi
des destinataires. Dans les contextes chrétiens, la formation
théologique, biblique christologique et ecclésiale sera une
priorité.

6.4 La dimension lasallienne s’inspire de la vie et des en-
seignements de Jean-Baptiste de La Salle, des premiers Frères,
de l’Institut et des membres de la Famille Lasallienne. L’ap-
propriation du charisme et de la spiritualité se fait principa-
lement à travers une relecture personnelle et communautaire
de sa vie propre, dans la prière, la formation, l’engagement
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vécu dans la mission, dans la célébration joyeuse de la fra-
ternité et dans l’intégration du ministère et de la spiritualité.

6.5 Dans le processus de formation de la personne il faut
pouvoir développer les expériences configuratrices de l’iden-
tité lasallienne : 
a) vivre l’association, en communion, avec les personnes

concrètes pour la mission.
b) Être dévoué, jusqu’à la gratuité, aux pauvres.
c) Partager l’expérience et la rencontre de Dieu, le senti-

ment d’être consacré comme instrument dans l’œuvre de
Dieu, le sentiment profond du ministère.

d) Se sentir accompagné au sein de l’Association dans le dis-
cernement de la vie à la lumière de l’Esprit ; et dans cet
accompagnement, se voir reflété dans la trame du récit
collectif lasallien et y découvrir, intégrée en elle, la trame
de sa propre vie.

Expériences
configuratrices



Il se structure selon l’itinéraire évangélique du Fondateur (première
colonne), à partir duquel se présente le projet charismatique original,
ou la réponse du Fondateur à l’appel du charisme (seconde colonne), et
la spiritualité promue par le charisme (troisième colonne).

Ces trois éléments, l’itinéraire de Jean-Baptiste de La Salle et de la première
communauté lasallienne, le projet charismatique et la spiritualité, doivent
être présentés en lien les uns avec les autres. Pour cela, au lieu de les étudier
comme des matières indépendantes, il semble préférable du point de vue
méthodologique de les considérer en relation, autour de noyaux théma-
tiques, en suivant les expériences centrales de l’itinéraire lasallien.

À travers ces trois éléments on présentera les expressions originales struc-
turantes du charisme lasallien qui se rencontrent en particulier dans les
écrits du Fondateur (quatrième colonne).
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Cette annexe présente une vue d’ensemble des ressources fondamentales
de base pour la formation et l’accompagnement de la Famille Lasallienne
dans son universalité.

Elle fournit une liste de base des contenus des programmes de formation
en trois domaines : sciences humaines et sociales, théologie et études la-
salliennes.

Les deux premiers domaines sont essentiels s’agissant des principes géné-
raux de la formation. En fonction cependant des régions, il faudra déve-
lopper des programmes de formation qui prennent en compte leur
particularité. 

Le troisième domaine est solidement ancré sur les deux autres. Ainsi, les
deux premiers sont donc essentiels pour le développement spécifique des
études lasalliennes, en rapport avec les contextes et réalités spécifiques à
chaque région.

La liste n’est pas exhaustive et doit être adaptée au contexte particulier et
à la situation où se conçoit le programme concret de formation. 

Cette annexe est destinée à compléter les autres composantes de pro-
grammes mis au point pour répondre aux besoins de formation au niveau
local et des situations concrètes.



Sociologie :
• Contexte / compréhension de la réalité

– La mondialisation, l'internationalisation
– Nouvelles formes de pauvreté

• Dynamique de groupe
• Leadership
• Groupes sociaux : famille, des tribus, des associations
• Culture: la culture des jeunes, des contextes multiculturels /

multi-religieux, des questions de genre

Psychologie / Psychosomatique :
• La connaissance de soi
• Evolution de la personnalité, de l'intégration de la personnalité

– Équilibre affectif
• Rapports interpersonnels
• Les questions de genre

Éducation / Didactique :
• L’éducation des adultes
• Accompagnement

– Principes et techniques
• Les théories de l’éducation / de l’apprentissage

Communication :
• Dialogue interpersonnel
• Formes créatives de communication dans les secteurs appauvris
• Technologies de l’information et la communication

1. LES SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES

Anthropologie :
• La compréhension “universelle” de l’être humain
• Dimensions biologique, psychologique, sociologique et transcendantale.

Philosophie :
• Sens de l’existence
• Métaphysique
• Éthique



2. THÉOLOGIE

Théologie fondamentale :
• Le fait religieux
• Liberté humaine et responsabilité
• Traditions religieuses/écoles de spiritualité
• Anthropologie chrétienne
• Vocation : appel et réponse
• Théologie biblique
• Le mystère de la Trinité
• Christologie

Théologie pastorale :
• Dialogue interreligieux 
• Pastorale de la jeunesse
• Catéchèse

– Catéchèse des adultes
• L’évangélisation
• La spiritualité / prière / discernement / accompagnement
• La vie religieuse (Ordres, Congrégations)
• L'inculturation
• L’ecclésiologie de communion

Théologie de l’éducation

Théologie Morale :
• Morale / Éthique chrétienne
• Doctrine sociale de l'Église
• Éducation à la justice



3. ÉTUDES LASALLIENNES

Histoire lasallienne
• Le Fondateur, son charisme et sa mission
• L’Institut : les Frères, la famille lasallienne, etc.
• L’Association / Communauté
• Les écrits du Fondateur

La Salle aujourd’hui (Une histoire/un héritage qui continue)
• Diversité dans la Mission
• L’Association
• La Famille Lasallienne
• Les structures organisationnelles

– Niveau international (Maison généralice / Régions)
• Variété des vocations
• L’inculturation / le contexte
• L’Histoire de la mission au niveau local / régional
• Ressources internationales
• Identité lasallienne aujourd’hui

Pédagogie lasallienne :
• Histoire de l’éducation
• Croyances et valeurs fondamentales

Spiritualité :
• Foi et zèle
• Le discernement lasallien
• Caractéristiques / traits / spécificité
• La prière
• Les textes sacrés et les traditions religieuses

L’accompagnement :
• L’ouverture, la confiance et le respect dans une relation
• L’affectivité
• L’attention à la spécificité des vocations
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