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Que veut le Rearmement moral ?

La refonte de la societe ne peut s'operer
en definitive que par la transformation des
hommes. Tei est le principe.

Une ecole du changement ou les hommes
apprennent a rechercher la voionte divine, a
respecter les valeurs morales et a les rendre
contagieuses. Telle est la pratique.

Des equipes agissantes s'efforgant d'etablir
un dialogue fecond la ou regne I'antagonisme,
de guerir les hommes de ieurs prejuges et
de ieurs haines jusque dans I'arene sociale
et politique ou dans les relations Interna
tionales. Telle se presente Faction sur le
terrain.

Congu a I'origine et poursuivi depuis
piusieurs decencies par des personnes ani-
mees par I'ideai Chretien, le Rearmement
moral se veut ouvert a des hommes de
toutes croyances dans un respect mutuel et
en vue d'un combat commun pour un avenir
meiiieur.



LE MONDE
A L'ENVERS

En excluant de son sein le

gouvernement sud-africain,
la conference Internationale

de la Crolx-Rouge a Geneve
a cree un precedent
dangeureux. II n'y a qu'un
pas de la discrimination
entre les gouvernements
« bons » ou « mauvals » aux

yeux de certains, a une
discrimination entre les

victlmes des guerres,
confllts et catastrophes de
toutes sortes que la Croix-
Rouge est tenue de
secourlr. On peut ne pas
apprecler la polltlque du
gouvernement sud-afrlcain ;
a cet egard on comprend
les sentiments de

gouvernements afrlcains,
totalement decomplexes
depuls que le Congres
amerlcain et la GEE ont

decrete des sanctions

economlques. Mais que
falsalent alors a Geneve les

gouvernements fantoches
de Kaboul et de Pnom

penh ? Que dire d'autres

pays accuses de pratlquer
le terrorlsme, la torture ou
de faire disparaltre sans

autre forme de proces les
opposants £i des regimes
dictatorlaux ? La Crolx-

Rouge a viole ses princlpes
fondamentaux d'Impartlallte,
de neutrallte et

d'unlversallte en excluant

I'un des signatalres des
Conventions de Geneve.

Au meme moment, le 70®
synode de I'Egllse reformee
hollandalse d'Afrlque du
Sud, a laquelle
appartlennent la majority
des Afrikaners,
desapprouvalt I'apartheld,
en le condamnant comme

un systeme Injuste et
antlchretlen. Alors que
I'Egllse r^putee comme la
plus reactlonnaire d'Afrlque
du Sud change de position
et consldere dorenavant que
tous les hommes sont egaux
devant DIeu, quelle que solt
leur race, la Crolx-Rouge se
met a eriger des barrleres I
C'est le monde a I'envers.

Peut-on le remettre a

I'endrolt ?

P.E. DENTAN

RESEAU
DE CONFIANCE

« Reseau de conflance ».

Ce sont les mots qu'utlllsalt
recemment une personnallte
arabe pour decrire ce qui
lie, a travers les terres et
les oceans, ceux qui
travalllent dans I'esprlt du
Rearmament moral.

L'expresslon, et surtout la
reallte qu'elle recouvre,
valent la pelne d'etre
creusees.

L'ampleur et la complexlte
des problemes de notre
temps - et les ramifications
du terrorlsme international

le montrent blen - sont

telles que leur solution
^chappe de plus en plus a
I'actlon d'un seul dirlgeant,
d'un seul parti, d'un seul
gouvernement. Les hommes
de bonne volonte dolvent

pouvoir compter les uns sur
les autres par dela les
frontleres natlonales et

raclales. Un tel reseau de

conflance ne se constrult

pas en un jour. II dolt etre
tisse patlemment au fll des
annees et non sous la

presslon des ev6nements.

La mort n'est pas ce que Ton croit. Ils sont morts, ceux qui
ne crolent qu'aux blens acquls, a la vie opulente et facile. Les
vivants sont ceux qui conslderent que I'ceuvre n'est jamals
achev6e, que tout est sans cesse remis en jeu, que la dignlte
de I'homme n'admet pas le repos, que, sans cesse, I'effort dolt
etre renouvele pour le blen commun. VIenne alors la mort. Elle
ne sera qu'un dernier echange, le dernier don de sol. Par-dela
toutes les mesqulnes vanltes des hommes.

DIDIER DAURAT, qui fut directeur de I'Aeropostale.

Alors, lorsque vient la crise,
ou lorsqu'on la pressent, le
chemin du dialogue reste
ouvert.

Assurement, cette tache
qui a ete et dolt rester

I'apanage des diplomates
devlent aujourd'hul la
responsablllte d'un plus
grand nombre.

MERIDIEN

Nouvel An 1987

CAUX ouvre ses portes

du 27 decembre au 4 jonvier

- Des journees de reflexion, de remises en cause, de
renouvellement interieur dans un cadre international et

intime tout a la fois.

- Des seances plenieres et des groupes de travail
orientes vers les taches prioritaires de la nouvelle annee.

Chacun est invite a participer aux travaux pratiques de
la maison et a contribuer a ses frais de sejour selon ses
posslbilites. A titre indicatif, les frais pour une journee
s'elevent a Fr.s. 60.- par personne.

Priere de s'annoncer avant le 15 decembre aupres du :

Secretariat des conferences, Rearmement moral
CH-1824 Caux, Suisse Tel. (021)63.48.21
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Nous sommes heureux de publier id le texte de la conference

que M. Andre Danzin a falte a Caux, centre international du Rearmement moral,
le 28 aout dernier a I'occasion de la session destinee aux representants de la vie economique.

Cette vaste perspective sur les problemes que pose I'inadequation
des avancees technologiques et des besoins diversifies des hommes

se conclut sur une note d'espoir devant ce que M. Danzin
voit comme un mouvement «d'emergence de I'Esprit" dans revolution du monde.

TECHNOLOGIE

et besoins humains
C'est avec le sentiment d'etre honore

par votre invitation et avec joie que je
parlerai devant vous, ce matin, de
« Technologie et besoins humains ». Je
le feral en m'appuyant, notamment, sur
ce que m'ont appris la presidence du
Comite europeen de Recherche et de
Developpement et mon appurtenance au
comite executif du Club de Rome ainsi

que mes engagements dans differents
travaux de I'UNESCO.

Je suis particulierement heureux de
me trouver dans le cadre de Caux car,
vous le verrez, «technologie et besoins
humains» posent au premier chef des
problemes d'ethique et de comporte-
ment, ceux-la memes qui vous preoc-
cupent, bien plus que des problemes de
technique.

«Besoins» ou «desirs»
humains?

Sous certains aspects,rhomme est un
animal. On pent alors parler de « be
soins elementaires », tels que la nutri
tion, la lutte contre le froid, la protection
contre les predateurs mais, plus fonda-
mentalement, I'homme se definit comme
le seul etre nan programme qu'il nous
soit donne d'observer et, a ce titre,
I'homme n'a pas des besoins, mais des
desirs qui deviennent des besoins des
qu'ils ont ete une premiere fois satis-
faits. Cette interaction desirs-besoins va

tres loin. Chacun connait des hommes

et des femmes qui, pour le plaisir de la
maitrise d'eux-memes ou pour repondre
aux regies de certains ordres religieux,
minimisent ou transcendent certains be

soins que Ton pourrait considerer comme

par Andre Danzin

conseiller

des Communautes
europeennes

pour le programme ESPRIT

primordiaux lies a la nourriture, au
sommeil ou a la sexualite. Nous ne

pourrons done pas definir des besoins,
mais une dynamique de I'appetit de cer
tains objectifs, variable avec les situa
tions vecues et avec le temps.

L'heterogeneite du monde

Une autre difficulte vient de ce que
I'humanite se partage aujourd'hui en
groupes dont les aspirations sont fon-
damentalement differentes. Un petit
nombre vit a I'dge de la pierre, plus de
70 % en sont encore a la civilisation de

ragriculture et de I'artisanat, beaucoup
sont a I'dge industriel, les plus deve-
ioppes se dirigent vers I'ere de I'infor-
mation et de la communication. Entre

la triade Etats-Unis/Europe de I'Ouest/
Japon qui vit la mutation de civilisation
dont les technologies nouvelles sont les
principaux agents, et les innombrables
populations d'Afrique, d'Amerique la-
tine ou d'Asie du sud qui manquent des
moyens elementaires, il n'y a aucune
homogeneite des besoins, meme s'il y a
une certaine communaute des desirs.

Car, que nous le voulions ou non, la
reussite apparente des plus puissants
exerce un pouvoir de fascination sur
ceux qui se considerent - peut-etre a
tort ? - comme attardes dans le pro-
cessus du developpement humain.

L'obscurite de io condition
des plus deveioppes

Mais nous-memes qui appartenons,
au sein des pays les plus avances, a ce
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2. EVOLUTION DE LA CONSOMMATION

MONDIALE D'ENERGIE(en millions de
tonnes equivalent petrole)

petit groupe d'hommes - moins de 12 %
de la population mondiale - qui vivent
une mutation profonde de civilisation,
comprenons-nous notre condition ? Sa
vons-nous pourquoi nous vivons ? Pou-
vons-nous exprimer nos d6sirs ou nos
besoins ? Sommes-nous mdme

conscients de la crise de transformisme

qui nous atteint ?

Notre premier devoir est de nous
comprendre nous-memes et, devant les
phenomenes que nous constatons, il nous
feut savoir si nous sommes en presence
d'une simple crise 6conomique conjonc-
turelle ou d'un accident beaucoup plus
profond qui toucherait plus encore notre
culture, nos moeurs, nos modes de pen-
see que notre environnement technolo-
gique.

Un indlce revelateur, notre
consommation d'energie

Pour savoir si nous sommes en pre
sence d'une transformation radicale, le
mieux est de rechercher I'appui de phe-
nomdnes mesurables afin de sortir de

toute expression contestable de senti-
mentalite. La consommation d'energie
fournit une excellente reference. Elle

est indiquee sur la fig. 1 parue dans le
« Courrier de TUNESCG », N° de juin
1981. J'y ai apporte un correctif
d'extrapolation en indiquant revolution
vers un «homo informaticus» moins

gourmand en consommation d'energie.
Cette projection semble confirmee par
les statistiques de I'GCDE telles qu'elles
sont presentees sur la fig. 2. Ma these
personnelle est que le choc petrolier de
1973 n'a fait que precipiter une ten
dance a revolution vers une societe plus
econome en energie parce que transfor-
mee vers la consommation de biens et

services «immateriels » {software) qui,
k partir de 1970 environ, supplantent
dans les pays les plus riches la crois-
sance des consommations en biens ma-

teriels.

L'heterogeneite
des phenomenes
demographiques

Les diagrammes des fig. 3 et 4 sont
tires du modele de prevision construit
par Mesarovic et Pestel pour le Club
de Rome. La fig. 3 donne les previsions
concernant la population mondiale et la
population des pays jndustrialises

(URSS y compris) depuis 1975 vers le
siecle prochain (les chiffres anterieurs
a 1975 sont issus des statistiques de
I'GNU). Les resultats statistiques pour
la periode 1975-85 sont effectivement
tres proches des courbes annoncees par
le modele. La population mondiale pas-
sera tres pres de six milliards de per-
sonnes vers I'an 2000 et atteindra huit

milliards entre 2020 et 2030 (nous
n'etions que 1,6 milliard en 1900). Les
zones geographiques ou I'on observe au-
jourd'hui le developpement industriel et
post-industriel fournissent une part de
la population de plus en plus faible en
proportion. A titre d'exemple, la totalite
de I'Europe de I'Guest representera dans
quarante ans moins de 5 % de la po
pulation mondiale, c'fst-a-dire moins
que la place relative de la France seule
au moment des guerres napoleoniennes.

Le diagramme de la fig. 4 superpose
la pyramide des ages de I'Europe de
I'Guest k celle des populations du monde
arabe. Cette prevision pour I'an 2000
montre a quel point, dans quatorze ans
d'ici, c'est-a-dire demain, une popula
tion formidablement jeune fera face a
une population formidablement vieillie
dans sa composition. Je vous laisse a
penser quelles differences dans les as
pirations ces deux types de populations
vont exprimer.



La thercpeutique
par le progres

scientifique et technique :
Thomme apprentl-sorcier

Le rapprochement des deux mots
« besoins » et «technologie » dans le titre
de cette conference pourrait faire croire
que dans sa demarche de progres,
I'homme cree sa technologie, ses outils
nouveaux, pour satisfaire ses besoins
dans une sorte d'action logique de pre
paration de I'avenir. Sur le fond, je vou-
drais m'elever contre cette idee simpliste.
Certes, la science et ses applications
accroissent le pouvoir de I'homme sur
la nature au point qu'il pourrait au-
jourd'hui la detruire apres 1'avoir trans-
formee. Et il n'est pas douteux que,
dans I'application des decouvertes
scientifiques et des innovations tech
niques, I'homme doit introduire ce qu'il

faut de conscience, d'ethique et de mo
rale, pour que cet accroissement de
puissance soit mis au service du bien et
non au service de la domination des uns

sur les autres ou de la destruction. Mais

ce gouvernement par I'ethique ne peut
s'exercer que lorsque Ton a compris les
consequences de nos actes. L'apprentis-
sage est long et difficile s'il s'agit de
situations radicalement nouvelles, car
les mouvements qui s'enchevetrent dans
la complexite des ecosystemes et des
systemes sociaux sont domines par les
« effets pervers », je veux dire imprevi-
sibles, inattendus, bien davantage que
par les causes que nous pretendons
identifier. Autrement dit, I'homme est,
par nature, un « apprenti-sorcier » et il
est faux de pretendre qu'il peut agir
d'une maniere lucide et planifiable.

Ce sentiment de I'apprenti-sorcier est
renforce si Ton examine les « surprises »

Hypothkse I i

Pupulftfion mondiatc

Confirmation dc Ifl eroissance

observ^e au coun des 15 dcrni^res ann6es/

Population mondiale
Limlte extreme d'une politique immidiate

de controle des naissances

Domalne

de

probability

HypotMst 2

de la recherche scientifique et tech
nique. Ce que Ton trouve n'est pas ce
que Ton cherche et, generalement, ce
que Ton a trouve est plus important que
ce que Ton cherchait, mais on ne le
comprend pas immediatement, a la ma
niere dont Christophe Colomb decouvrit
I'Amerique en cherchant la route occi-
dentale des Indes, ce qui ne rejouit pas
ses commanditaires...

La fig. 5 est un resume de I'histoire
de la naissance et du developpement
- parfois de la mort - des technologies
qui sont a la base de I'electronique, de
I'informatique et des telecommunica
tions. L'image ressemble a s'y me-
prendre a celle que retracerait I'histoire
de revolution biologique dans la lutte
darwinienne des especes. Ce qui me fait
dire que «I'homme cree a l'image de
Dieu », plus precisement que « tout se
passe comme s'il creait ses outils a la
manibre dont nous nous representons la
creation des mondes du mineral et du

vivant avant I'apparition des premiers
humains ».

Tout semble nous indiquer que les
technologies naissent par un precede qui
ressemble a une «fecundation » dans

laquelle les initiatives humaines - en
fait les entreprises industrielles et
commerciales - joueraient le role des
insectes et des oiseaux-mouches dans la

fecundation des vegetaux. Ce processus

/  ' ^
/  xe'« V.

\

Popiilntion

de« rigions industriellement d^velopp^es

Ootnaine

de

probability

3. EVOLUTION COMPAREE DE LA POPULATION DU MONDE

ET DES fAYS DEVELOPPES (en millions d'habitants).
4. STRUCTURES D'AGE COMPAREES DES POPULATIONS EN L'AN 2000

EUROPE DE L'QUEST - PAYS ARABES
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6. REPARTITION EN POURCENTAGE DE LA MAIN D'OEUVRE
ACTIVE AUX ETATS-UNIS (PROJECTION AN 2000).

est, par nature, « implanifiable » et dans
une certaine mesure « incontrdlable ». II
faut exprimer beaucoup d'humilite avant
de pretendre qu'il est place au service
des besoins (desirs) humains.

Le moteur du progres technologique
n'a d'ailleurs aujourd'hui rien de ra-
tionnel puisqu'il place son origine, en
premier lieu, dans les efforts de proto
types d'armement dus a la tension Est-
Ouest et, en second lieu, dans la guerre
economique qui bat son plein au sein
de la triade Amerique du Nord/Europe
de rOuest/Japon et dont les armes
principales sont les innovations dans les
precedes de fabrication, les produits et
les services. Une relance de ces meca-
nismes s'annonce avec les credits af-
fectes a I'lnitiative de Defense
strategique (« IDS ») et avec le durcis-
sement de la competition economique
et commerciale.

L'evolution
vers rimmateriel

Vers 1959, en informatique, on
enonpa le concept de software (logiciel)
et Ton annonpa sa predominance dans
le cout de la construction et de I'usage
des ordinateurs.

L'experience nous apprend que cette
poussee vers I'immateriel atteint toutes
les activites humaines dans les societes
les plus developpees. La fig. 6 etudie la
composition de la main-d'oeuvre active

aux Etats-Unis au cours des XIX° et
XX° siecles. Les champs, d'abord, se
vident pour remplir les usines, puis les
usines se vident pour remplir les bu
reaux. Vers I'an 2000, les deux tiers de
la main-d'oeuvre americaine seront ap
pliques, par le papier, la parole, le tele
phone et les terminaux d'ordinateurs, a
des travaux de traitement de I'infor-
mation relative a des objets ou a des
services avec lesquels aucun contact
physique ne sera etabli. D'ou le para-
doxe cependant incontestable : « Cette
civilisation que I'on dit materialiste ac
couche d'une forme de travail - et done
de consommations - essentiellement im-
materielle ». Personne ne I'a voulu, sou-
haite, reve... mais c'est ainsi.

Mais a I'interieur meme de Tindustrie
manufacturiere, le travail ouvrier dis-
parait, remplace par les robots, tandis
qu'apparaissent d'enormes appareils ce-
rebraux en amont et en aval de la fa
brication proprement dite. Entre ces
appareils de conceptualisation et
d'etudes apparaissent de multiples
connexions de reactions et de contre-
reactions {feed-back) et de nombreux
eehanges avec I'environnement du
marche des matieres premieres et des
techniques (amont) et des consomma
tions (aval). La fig. 7 suffit a decrire
cette metamorphose.

Au point de vue des clienteles elec-
torales, les partis dits conservateurs
voient disparaitre la classe rurale qui
generalement les soutenait, tandis que
les partis dits progressistes perdent le

soutien d'une classe ouvriere en dispa-
rition. Les faits sont plus forts que les
theories. Les classifications privues au
temps de Karl Marx n'auront bientot
plus aucune base factuelle.

Esperance de vie
et temps libre

Pour mesurer I'intensite des chan-
gements qui nous atteignent, on pent
utilement jeter un regard sur la gestion
du temps non sans remarquer au pas
sage que « I'homme parait avoir ete cree
physiologiquement pour le temps libre » :
11 n'est ni une marmotte qui hiverne, ni
un ruminant dont la nutrition absorbe
toute I'energie. Au cerveau et aux mains
qui le caracterisent, on doit ajouter
I'economie des temps necessaires a sa
nourriture et a son sommeil.

L'un des premiers benefices que nous
tirons des technologies de I'hygiene et
de la medecine est le doublement, en a
peine plus d'un siecle, de I'esperance de
vie a la naissance, passee en France, a
titre d'exemple, de 36 ans en 1800 a
environ 72 ans vers 1975 (69 ans pour
les hommes et 78 ans pour les femmes).
Le « desir de vivre longtemps et stire-
ment » n'est pas comble mais il est am-
plement satisfait. Au cours de la meme
periode, le « stock de temps libre » que
i'on pent esperer a la naissance pour
gerer ses propres affaires en dehors des
obligations physiologiques et du travail



est passe d'environ deux annees (a 24
h. sur 24) a environ vingt annees (a 24
h. sur 24) comme le montre la fig. 8.

Ainsi notre generation doit prendre
en mains I'immense probleme de son
occupation au cours de ce temps libre
dans d'autres conditions que la passivite
devant le televiseur, I'alcool ou la
drogue. Nous sommes la au coeur des
contenus etonnants d'esperances et de
dangers que nous propose la civilisation
nouvelle dans laquelle nous entrons, ce
qui appelle une repensee compile de
I'Mucation, sur laquelle je n'ai pas le
temps d'insister.

L'importance du concept
d'evolution

Parce que nous sommes profonde-
ment attaches a notre confort et a notre

identite, nous sommes rebelles a accep
ter le transformisme. Tout nous indique
cependant aujourd'hui que ce que pen-
saient des precurseurs comme Bergson
et Teilhard de Chardin est en. train de

se verifier. La societe humaine est le

siege d'une evolution qui, a bien des
egards, ressemble a revolution conduite
par le hasard et la necessite telle qu'on
pent I'observer en jetant un regard de-
puis ce que nous nous representons etre
i'origine du monde jusqu'a notre appa
rition. Un « hasard » compris sans doute,
pour les croyants, comme la «logique
de Dieu », ainsi que le fait dire Berna-
nos a I'une de ses Carmelites, et une
« necessite » exprimee selon ce que nous
comprenons, dans notre relatif aveugle-
ment, comme repondant a de nouveaux
desirs-besoins. Nous devons accepter
comme une verite d'experience le fait
que tout notre environnement comme
nos comportements sont en constant

mouvement. Ce mouvement pent se ma-
nifester dans la continuite, mais le plus
souvent il conduit a des desequilibres
qui se corrigent par des ruptures. La
gestation de ces ruptures se prepare dans
I'ombre; elle joue comme une thera-
peutique vers de nouveaux equilibres
precaires qui evoluent vers de nouvelles
ruptures.

Nous vivons une epoque qui se situe
au coeur de I'une de ces ruptures et s'il
y a un « besoin » prioritaire dans la si
tuation actuelle de I'humanite, c'est bien
celui de «comprendre le sens de la
arise », « sens » comme « direction » des
evenements , mais aussi « sens » comme

« signification ».

La societe humaine a, dans le lointain
passe, lutte pour sa survie par la chasse
et la cueillette, puis elle a invente la
sedentarite avec I'avenement de 1'agri
culture et de I'artisanat qui a permis
I'intensification de la communication
sociale et la realisation d'aspirations es-
thetiques, ethiques et religieuses. Lut-
tant pour accroitre toujours da vantage
le confort et la possession au moindre
prix des biens materiels, I'homme a en-
gendre I'ere industrielle au cours de la
quelle ses connaissances scientifiques et
techniques se sont amplement develop-
pees, I'humanite s'est enrichie de nou
velles « protheses » qui lui ont permis
de confier a des machines les travaux
« musculaires » repetitifs. Cette civili
sation « du moteur et de I'energie » fait
aujourd'hui place a une quatrieme phase
de revolution sociale, « I'ere de la
communication» dans laquelle domi-
neront les « protheses intellectuelles »,
« I'information » devenant la matiere

premiere essentielle du travail humain
et la base de ses consummations. L'eve-

nement intervient dans une contraction

surprenante du temps, dans la duree
d'une seule generation... II provoque
notre desarroi et nous fixons notre at

tention sur les surprises qu'il engendre,
sur ses dangers au lieu d'en etudier les
« esperances ».

Au-dela des ruptures apparentes, 11
faut savoir decouvrir la continuite. Les

ordinateurs et les banques de donnees
se placent dans la droite ligne de I'in-
vention du langage articule, puis de
I'ecriture, puis de I'imprimerie. La ra
dio, le telephone et la television succe-
dent aux multiples procedes utilises par
I'homme pour communiquer a distance,
par courrier ou par signaux. La rupture
provient du fait que ces nouvelles tech
nologies de I'information sont des mil
lions de fois plus rapides, plus sures,
plus riches en capacite de transmettre,
de memoriser et de calculer.

La rupture culturelle

L'important n'est ni la technologie,
ni I'expression de nouveaux besoins, mais
la rupture de nos habitudes culturelles,
avec toutes les consequences qui en de-
coulent sur nos moeurs et sur nos re

lations interpersonnelles. La culture est,
en effet, I'ensemble des moyens que nous
mobilisons pour prononcer un jugement
ou prendre une decision lorsqu'un eve-

nement se produit ou lorsque nous
sommes confrontes a une situation a
laquelle nous devons donner une re-
ponse. Notre systeme cerebral, nos sens
et tons les messagers chimiques d'infor-
mation qui y sont associes, agissent alors
a la maniere d'un systeme de traitement
de I'information (systeme-expert). Pour
ce faire, il s'appuie sur des sous-pro
grammes tels que :

1. nos valeurs ethiques fondamen-
tales

2. nos representations des systemes
d'organisation et de pouvoirs

3. notre appreciation du monde reel
tel qu'il nous est sensible

4. nos pulsions emotionnelles

5. le monde de nos abstractions qui
constituent un ensemble de « modeles

mentaux ».

La revolution qui nous atteint frappe
directement les categories 2, 3 et 5 de
ces sous-programmes en les modifiant
tres profondement et, par contagion mais
probablement par contagion seulement
- car ils auraient du rester in-

changes -, les sous-programmes 1 et 4.

Les valeurs ethiques fondamentales
ne sont en effet pas veritablement en
cause. Mais s'il n'y a pas d'accord sur
le systeme de ces valeurs - qui, toutes,
reviennent a dire : « Tu ne nuiras pas a
ton prochain, tu I'aimeras, tu respecte-
ras sa dignite personnelle et la dignite
de la nature » - il n'y a plus de commu
nication possible entre nous, parce qu'a-
lors nous ne savons pas sur quelle base
de raisonnement la personne a laquelle
nous nous adressons va elaborer sa re-

ponse. Si nous perdons la capacite
d'avoir en commun ce legs de I'huma
nite que sont les valeurs fondamentales,
si nous perdons I'humilite, alors nous
allons vers une regression de notre ci
vilisation. Nous jouons notre ame dans
cette affaire.

En matiere d'organisation des gou-
vernements et des entreprises, de dis
tribution des pouvoirs, nous passons
d'une epoque ou la legitimite juridique,
I'argent et le savoir etaient concentres
entre les memes mains a une epoque oil
ils deviennent disjoints et distribues
entre differents acteurs : leurs antago-
nismes engendrent des tensions qui de-
terminent des mouvements. II faut

apprendre a gerer cette complexite.

En matiere de perception du monde
reel, nous ne voyons plus par nos yeux,
nous n'entendons plus par nos oreilles.
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mais au travers d'instruments comme

la television, la radio, les terminaux
d'ordinateurs, les sondes spatiales. Notre
vision du monde s'en trouve profonde-
ment modifiee par don d'ubiquite et par
I'apparition de nouvelles interdepen-
dances. La question se pose d'ailleurs
de savoir ce que nous mettons dans ce
contenu pour la formation, pour I'exci-
tation ou la maitrise des pulsions hu-
maines.

Ces pulsions emotionnelles, precise-
ment, forment le quatrieme sous-pro
gramme. L'homme n'est pas un etre
rationnel. C'est aussi un etre de chair,
d'emotivite, d'affection, parfois de haine,
souvent d'amour. L'influence de la

sexualite - revelee, mais. aussi exageree,
par Freud - les relations de pouvoir,
I'ambition, le gout du jeu sont des don-
nees fondamentales qui interviennent sur
la realite physique du monde.

Quant au domaine des abstractions,
il se produit actuellement une revolu
tion dans les differentes branches de la
science plus profonde que la revolution
copernicienne ^ laquelle, avec I'intro-
duction de la boussole, de la poudre ̂
canon et de I'imprimerie, on doit le phe-

nomfene de la Renaissance qui devait
conduire au Siecle des lumieres, puis ̂
I'industrialisation. La science rejette le
scientisme ; elle retrouve son humilite ;
elle admet le role du hasard comme

incontrolable, d'oii la restitution de I'idee
de jeu, de risque, de chance, de de
marches par « essai-erreur ». Au lieu de
croire au determinisme mecaniste, elle
voit I'avenir du monde comme ouvert,
non determine, implanifiable. Elle res-
titue a la libert6 sa grandeur. Elle
conseille d'agir non par centralisation
des decisions, mais par decentralisa
tions. La science du management
condamne le taylorisme, qui appartient
a un temps revolu. Elle croit au role
primordial des petits agents, inventeurs,
entrepreneurs, associations sans but lu-
cratif.

En conclusion, si vous me demandiez
comment je juge cette aventure dans
laquelle nous sommes engages, je r6-
pondrais par des paroles d'esperance.
L'evolution s'est produite jusqu'ici,
comme le dit le biologiste J. Ruffle, a
la maniere d'une « poussee constante de
la complexification et de la conscience ».
La complexite, nous la vivons tous les

jours par le developpement des inter-
d6pendances qui solidarisent tous les
peuples de la terre et mondialisent
I'economie et, aussi, par ses formes ne
gatives, la biireaucratie qui est une sco-
rie que nous devons combattre. La
conscience, c'est a nous de la definir et
de I'introduire dans nos actes, car le
mouvement qui se produit et que per-
sonnellement j'assimile ^ un mouve
ment « d'emergence de I'Esprit » vers
laquelle semblent concourir toutes les
forces de la Creation, ce mouvement ne
doit pas etre « chaos », mais « harmo
nic ». Et, la, nous sommes devant des
besoins quasi infinis et par consequent
un appel de travail quasi infini.

Puisque nous sommes en Europe et
que les Europeens sont ici les plus nom-
breux, permettez-moi de vous dire
combien je crains que les Europeens
refusent de comprendre les chances qui
leur sont offertes et, par un attache-
ment sterile au passe, se comportant
comme des fossiles, refusent d'entrer
dans le jeu magnifique de creation d'un
«Nouvel Homme » qui nous est pro
pose.

ANDRE DANZIN



NOS MOTIVATIONS REMISES EN OAUSE

II n'y a pas longtemps, j'ai rencontre
un industriel qui etait confronte a des
decisions tres difficiles. Quel qu'ailait
etre son choix, le risque etait enorme.
Meme le fait de ne rien decider aurait

ete un choix, peut-etre le pire de tous.
Tout processus de prise de decision vous
fait decouvrir que I'intelligence et la
sagesse sont des choses souvent bien
differentes. Comme on pouvait le lire
sur une affiche dans le bureau d'un

cadre superieur scandinave : « Un ju-
gement sur nait de I'experience; I'ex-
perience nait de nos erreurs de
jugement!»

Si les problemes industriels se reve-
lent etre aujourd'hui de plus en plus
complexes, c'est qu'ils ne touchent plus
aux seuls problemes normaux d'inves-
tissement et de marche, mais qu'ils sont
directement lies aux changements pro-
fonds que subit notre societe. D'ou les
dilemmes dans lesquels est plonge le
monde de rindustrie.

Cela est vrai des tensions entre les

grands blocs economiques du monde
libre et, ces problemes ne connaissant
pas les frontieres, avec les pays du bloc
socialiste. Sans oublier les pays nouvel-
lement industrialises, qui eveillent en
Occident une forte tendance au protec-
tionnisme. Or, comme le souligne la
Banque mondiale, ces mesures protec-
tionnistes, en fin de compte, frappent le
plus durement les pays les plus pauvres
du monde. Deja le probleme de la dette
des pays du tiers monde atteint des
proportions telles qu'il represente une
bombe a retardement a I'echelle pla-
netaire. Ce qui n'empeche que Ton as-
siste a un desinteret croissant a I'egard
du tiers monde et a un durcissement

des attitudes face au probleme de I'im-
migration.

L'interaction de tous ces facteurs se

fait sentir jusque dans les decisions que
doivent prendre les petites et les
moyennes entreprises. II ne parait plus
tout a fait suffisant, de nos jours, de
suivre I'exemple de ce patron a qui Ton
demandait le secret de son succes:

« Mon devouement entier et exclusif au

mobile du profit », avait-il repondu.

par Paul Gundersen
consultant industriel

Finlande

Expose fait a Caux le 25 aout 1986

J'ai examine les sujets abordes lors
des innombrables seminaires et col-

loques cherchant a traiter des pro
blemes des entreprises. En plus des
aspects technologiques, commerciaux ou
politiques, on semble accorder de plus
en plus d'importance au comportement
humain, aux problemes de motivation,
de creativite, de cooperation. Ce qui me
trouble, c'est que la plupart des me-
thodes proposees visent en fait a la ma
nipulation des gens. « Les hommes sont
comme des chiens, m'a dit un jour le
P.D.G. d'une grosse entreprise scandi
nave, ils aiment qu'on les flatte. Si vous
ne pouvez pas les payer plus, flattez-les
davantage. »

Selon un professeur de management
de Yale, aujourd'hui comme toujours
I'egoi'sme est la principale source
d'energie de I'economie. Capter cette
energie est done une des taches princi-
pales du monde des affaires. Cette vue
est sans doute realiste, mais elle n'ai-
dera pas beaucoup a resoudre des pro
blemes comme celui de la destruction

de notre environnement ou du non-dia

logue Nord-Sud.

Aller plus profond

Je constate que ces seminaires s'in-
terrogent fort pen sur les facteurs les
plus profonds de la vie des individus.
On reste au niveau des symptomes, sans
doute parce que des que Ton approfon-
dit les choses. Ton se sent vite mal a
I'aise et desempare. C'est dans ce do-
maine, je crois, que les rencontres de
Caux introduisent une dimension nou-

velle et indiquent ce qui pourrait etre
une issue.

Dans certaines des crises qui ont se-
coue ces derniers temps le monde de

rindustrie, la peur, le desir de pouvoir,
la compromission, la desinformation,
voire I'esprit de revanche, ont ete puis-
samment a I'ceuvre. En apparence, 11
s'agissait uniquement des consequences
logiques des « realites economiques » et
des « restructurations necessaires ». Mais

les facteurs humains cites ci-dessus

contribuent aussi a faqonner les evene-
ments. Ils ne peuvent etre ignores. Une
etude recente a revele, par exemple,
qu'un comportement cynique a souvent
pour effet de paralyser la capacite d'in-
novation des personnes travaillant dans
rindustrie.

L'experience de Caux prouve qu'il
existe une fagon plus efficace de faire
les choses que celle qui consiste a ex
ploiter les faiblesses des individus ; que
les forces interieures de I'homme peu
vent etre reorientees, que I'on peut sor-
tir des impasses, decouvrir des idees
nouvelles. En fait, I'etablissement d'un
climat de confiance est, pour une bonne
part, lie aux mobiles les plus profonds
des individus.

Pour ma part, j'ai decouvert i Caux
qu'il faut aller tres profond pour creer
la confiance. Mes relations avec un cer

tain nombre de personnes en ont ete
radicalement transformees.

Lors de mes sejours dans des pays en
developpement, j'ai ete temoin du fait
que tout depend de la confiance. Par
exemple, on peut etre etonne de consta-
ter qu'un pays en developpement s'in-
teresse a la technologie la plus avancee
pour une fabrication qui, de I'avis du
fournisseur, ne requiert pas cette tech
nologie. Mais il faut comprendre les
raisons qui poussent I'acheteur a se me
tier et a se demander si on n'essaie pas
de lui vendre un produit invendable ail-
leurs. II faut de part et d'autre une vraie
transparence des mobiles.

Qu'apportent les rencontres de Caux
dans ce contexte ? Bien sur, pas des
cours d'ethique, meme si Ton y affirme

Fin page 15

10



MfllSWf

LE BUREAU
DE VERRE

L'experience d'un chef d'entreprise en Italie

L'homme d'affaires suisse Giuseppe Pasquali a tout du cadre qui a
reussL Allure dynamique et jeune, vetements de sport, sourire engageant
Sa femme Nanda et lui ne donnent pas du tout rimpression d'un couple
de retraitSs, ce qu'ils sont pourtant depuis quelques semaines. Nous les
avons rencontrSs au moment ou ils Staient en train de prendre les
dispositions necessaires pour cette nouvelle Stape de lew vie. Car les
idSes ne lew manquent pas mais, comme dwant toute sa carridre
professionnelle, Giuseppe tient d faire les cboses «avec un plus».

« Je me suis d'abord occupe de I'ex-
portation de machines-outils, explique-
t-il, ensuite j'ai travaille dans I'industrie
horlogfere, puis je me suis occupe d'une
affaire de materiel de chauffage en Ita
lie, ce que je continue de faire main-
tenant, malgre ma retraite.»

Quelle est votre conception de la vie
dans les affaires ?

Cest simple: il faut travailler pour
vivre. Et Ton peut travailler de deux
fa9ons: ou bien, purement et simple-
ment pour gagner de I'argent, ou bien
en essayant de donner un sens aux
choses.

Pour nous, cela a consiste a donner
la priority au soin pour autrui.

Combien de temps Stes-vous rest6 k
Novarre ?

En tout, dix ans. Lorsque je suis ar
rive, I'entreprise etait sur le bord de la
faillite. Au bout de cinq ans, nous avons
retabli I'equilibre. L'an dernier, nous
avons termine I'annee avec un benefice

de 600 000 francs suisses. Ceci a un

moment oil les conditions economiques
en Italie sont loin d'etre favorables. Ja-

mais nous n'avons vise a Stre une grosse
entreprise, nous employons quarante
personnes. Nos intentions 6taient claires
et normales : que I'entreprise realise un
benefice et qu'elle assure le service at-
tendu d'elle. Car il n'est normal de ga
gner de I'argent que lorsque Ton a
quelque chose k offrir.

Est-il vrai que votre bureau, k No
varre, 6tait entiirement vitr6 ?

Ah, les murs de vefre ! il faut que les
membres du personnel puissent voir ce

que fait le directeur, et que le directeur
puisse voir ce qu'ils font!

Autrement dit, la transparence ?

Exactement. Cela a cree un climat

de confiance. Personne n'a jamais eu
cette habitude un peu ridicule qui
consiste k cacher rapidement son jour
nal dans un tiroir au moment ou le

patron passe. Les choses etaient claires :
si je voulais lire le journal, je le faisais
au vu et au su de tous; si je voulais
travailler, je travaillais. Pour eux, il en
allait exactement de meme. Malheureu-

sement le lendemain de mon depart, on
6tait deja en train de poser du placo-
platre.

Vous fondiez done tout sur la

confiance ?

Confiance et collaboration, informa
tion et dialogue, negociation et cores-
ponsabilite. Chacun, les employes,
comme les agents commerciaux et les
ouvriers, etait libre d'exprimer son avis.
Le personnel s'est mis a agir de fagon
bien plus responsable qu'auparavant.

Les vitres, c'est une chose, mais les
n6gociations, comment s'organisaient-
elles ?

Nous tenions une r6union hebdoma-

daire, au cours de laquelle tous les re-
ponsables etaient informes de ce qui se
passait et pouvaient entendre le point
de vue et les experiences des autres.
M6me dans une petite entreprise, il y a
beaucoup de malentendus. On n'a pas
besoin d'dtre une grosse affaire pour se
compartimenter! Chacun s'occupe de
son petit secteur, se croit le personnage
le plus important et garde jalousement
ses secrets.

Naturellement, on ne peut pas passer
sa journee a discuter, tous les quarante
ensemble ! Surtout en Italie, ou chacun
a quelque chose a dire sur tout, et tient
a le dire!

Mme Pasquali: Quand I'affaire
marche bien, tout le monde se sent
concernd et rdcolte une partie des
louanges. S'il y a un accroc, tout le
monde se sent responsable, parce que
tous ont participe aux discussions.

La transparence a-t-elle aussi march6
avec les syndicats ?

Les syndicats ne m'ont pas fait de
compliments ni distribue de satisfecits,
mais, durant ces dix annees, je n'ai ja
mais eu de difficultes avec eux. Je crois
meme qu'ils m'ont facilite la tache as-
sez souvent, sans que je m'en sois apergu
sur le moment. Durant les six derniferes
annees, nous n'avons pas eu une seule
greve.

Comment les choses se passent-elles
k la maison ? Discutez-vous entre vous

des probl^mes de Tentreprise ?

Ma femme m'a beaucoup aide a eta-
blir un bon contact avec le personnel.
Ensemble, nous nous efforgons de pen-
ser aux besoins de chacun.

Mme Pasquali: Oui, il nous est arrive
d'inviter les uns ou les autres a la mai

son et pas seulement les cadres, les ou
vriers aussi, tout simplement pour la
valeur du contact humain. Car il est

tres important que chacun se sente ac-
cepte, pour ainsi dire comme un membre
de la famille.

M. Pasquali: Et ils apprecient. Cela
nous a aussi amenes a aider ceux qui
se trouvaient en difficultes. Par exemple
pour appeler un docteur. En general
nous ne discutons pas a la maison des
problemes propres a I'entreprise, ce qui
serait malsain, sauf quand il s'agit de
questions particulierement ddlicates,
alors nous prenons le temps d'en dis
cuter a fond.

Et le fisc ?

Le fisc ? Je n'ai que du bien a en
dire. II y a dix ans, lorsque j'ai pris la
direction de I'affaire, il y avait effecti-
vement un probleme : nous avions paye
trop d'impots! On m'a deconseille de
faire la moindre demarche, car cela ne
servirait a rien. Je n'etais pas d'accord
et j'ai fait une demande en bonne et
due forme. Au bout de trois ans, nous
avons obtenu gain de cause et ete rem-
bourses, interets compris.
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£t votre vie int^rieure, comment la
preservez-vous dans votre vie de chef
d'entreprise ?

J'ai toujours tenu a puiser a plusieurs
sources. La premiere, c'etait «elle»,
men epouse, qui a toujours ete a mes
cotes. Son approche positive des situa
tions m'a beaucoup aide a avoir des
liens amicaux avec les autres. Puis notre
Eglise, qui nous a enormement donne.
Enfin I'esprit de Caux et du Rearme-
ment moral, sans lequel je n'aurais pas
ete a meme de mesurer et d'apprecier
ce que notre Eglise, notre paroisse, peu-
vent faire pour nous.

Mme Pasquali: Mon mari est une
forte personnalite, et je crois que Dieu
a su se servir de ga pour accomplir une
tache positive.

M. Pasquali: Voici un exemple de ce
qui se passe lorsque je donne libre cours
a mon temperament: II y a quelques
jours, nous etions a Rome, chez un de
nos representants. II s'etait lance dans
une affaire avec laquelle je n'etais pas
du tout d'accord. Je voulais I'aider, et
je lui ai dit tout carrement ce soir-la
qu'il devrait s'y prendre autrement, que
cela serait mieux pour lui etc. De temps
en temps, il essayait de me repondre et
de m'expliquer son point de vue, mais
j'etais trop pris par mon argumentation
et je ne I'ai pas laisse parler. A la fin
il s'est eerie : « Bon, tu as raison, mais
laisse-moi quand meme dire ce que j'ai
a dire. » Grace a ce que j'avais appris
a Caux, j'ai pu rire de moi-meme et lui
dire: «Tu as raison, je regrette. Dis-
moi done comment tu vois les choses. »

Car a Caux, nous avons appris a vivre
ce dont nous parlous. Nous ne pouvons
pas avoir dans nos vies le «tiroir du
dimanche » que Ton n'ouvre qu'une fois
par semaine, et le «tiroir de la se-
maine ». Nous avons appris a faire en
sorte que notre vie soit une. La priere
et le moment de reflexion quotidien sont
notre source de force interieure.

Mme Pasquali: Car nous prenons le
temps tous les matins de reflechir en
semble, puis d'echanger nos idees. Alors
la journee est bien meilleure.

Pouvons-nous prendre une photo de
vous ?

La derniere fois que j'ai ete inter-
viewe, quelqu'un m'a reproche de me
mettre en avant. Cette fois-ci, ce sera
sans photo!

Propos recueillis par
CHRISTOPH SPRENG

PAUL TOURNER

UN REGARD

VERS L'AVANT

Chaque epoque a ses figures de proue,
ses precurseurs qui savent saisir et ex-
primer un besoin specifique de leur ge
neration. Le docteur Paul Tournier,
decede recemment a Geneve, a I'age de
88 ans, etait sans conteste I'un de ceux-
ci. On le decrivait souvent comme le

pere de la medecine de la personne, mais
il se serait bien defendu d'avoir rien

invente. II se serait plutot considere
comme un decouvreur.

Medecin generaliste, il s'etait mis a
faire pour ses malades ce que les spe-
cialistes de la psychiatrie et de la psy-
chologie cherchaient a accomplir ou a
expliquer. Sans I'avoir cherche, il de-
montrait par la pratique quotidienne une
evidence admise aujourd'hui par tous
les scientifiques, a savoir le lien indis
soluble qui existe entre I'ame et le corps,
le spirituel et le materiel. Sa tech
nique ? Tout simplement considerer la
personne qui etait en face de lui dans
son entite, s'interesser au malade lui-
meme plutot qu'a sa maladie. Dans le
secret de son cabinet, il repondait du
meme coup a un besoin generalise d'une
societe qui avait mis au pinacle le
progres scientifique et les valeurs ma-
terielles.

Un decouvreur

Une deuxieme decouverte de Paul

Tournier touche a I'effet therapeutique
de la transparence. « Que cela fait done
du bien de pouvoir enfin tout dire ! » La
transparence libere celui qui se de-
charge d'un fardeau cache mais elle
clarifie aussi les relations entre indivi-
dus. Au moment ou les dessous des

relations entre pays sont reveles a coup
d'articles a sensation, d'actions terro-
ristes, de vente d'armes sous le man-
teau, de marchandages, on pent se

■

risquer a dire que la aussi il aura ete
un precurseur. La soif frenetique de
verite qui eclate dans les medias ne
trahit-elle pas aussi le sentiment diffus
dans I'opinion publique qu'il serait plus
sage et probablement plus payant pour
les gouvernements de dire honnetement
les choses telles qu'elles sont ? Le re-
mede, la transparence que recevait dans
le cabinet du medecin le mari desabuse

pour raccommoder son menage pourrait
peut-etre aussi servir aux Etats en mal
de cohesion et de paix.

Le Tournier decouvreur etait toujours
aux aguets, toujours en eveil. A cet
egard, il etait un vrai scientifique.
Quand pen de mois avant sa mort il
dut etre hospitalise, et il savait qu'il ne
se remettrait probablement pas, il
s'emerveillait qu'on lui ait trouve une
maladie qu'il ne connaissait pas encore.
Se plaindre de ses maux ou meme les
raconter, comme le font tant de gens,
aurait ete pour lui marcher a reculons.
II est parti en avant.

Dans un editorial de I'hebdomadaire

romand La Vie protestante, Fredy Klop-
fenstein relevait que le Grand Diction-
naire Larousse en dix volumes consacrait

36 lignes a I'ecrivain frangais Michel
Tournier et pas urie seule au medecin
genevois. « Myopic », pensait-il. Heu-
reusement, les idees vraies finissent par
s'imposer dans la course vers I'avant de
I'humanite. Meme si ceux qui en ont
ete les pionniers sont oublies dans les
encyclopedies, elles triomphent grace a
la multitude des petites gens anonymes
qui se mettent a les vivre.

CHARLES PIQUET
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DE LA
NOUVELLE-
ZELANDE
A LA

LOIRE-ATLANTIQUE

Deux visiteurs de Nouvelie-

Zelande ont ete repus en
Loire-Atlantique, donnant
ainsi une suite a la mission

que Maurice Nosley, presi
dent de I'Association pour le
Rearmement moral en

France, et son epouse avaient
accomplie en Nouvelle-Ze-
iande en avril et mai derniers

apres les evenements qui,
comme on le salt, ont terni
les relations entre les deux

pays.

Sur le perron de I'Motel de
Ville de Nantes, M. Chauty,
senateur-maire, a accueilli
M. Campbell Leggat, presi
dent de rinstitut des Affaires

Internationales a Wellington,
et M. Matt Manson, qui
connait bien la France pour
y avoir travaille avec le Rear
mement moral pendant de
nombreuses annees apres la
guerre. Le maire-adjoint
cfiarge des relations Inter
nationales, M. Gauthier, a
ensuite preside un entretien
entre les visiteurs et M. Pierre

Cueille, president du parti ra
dical dans rOuest.

MM. Leggat et Manson ont
egalement ete repus par le
maire de Saint-Herblain,
M. Jean-Marc Ayrault, de
pute socialiste. Apres avoir

remis a M. Leggat une me-
daille de la ville de St. Her-

blain (notre ptioto : a droite,
M. Leggat), le maire a ex-
prime sa satisfaction de par-
ticiper ainsi a un dialogue
constructif sur les problemes
qui ont separe les deux na
tions.

« TU SERAS
MON FRERE »

Le livre Now I call him bro

ther (dont la version fran-
paise « Tu seras mon frere »
est en preparation), racon-
tant le cfieminement d'Alec

Smitfi, fils de I'ancien pre
mier ministre de Rfiodesie

(I'actuel Zimbabwe), vient de
paraTtre dans quatre langues
scandinaves. « Cette fiistoire

nous montre que les atti
tudes les plus Immuables
peuvent evoluer et que les
personnes les plus born6es
peuvent ctianger », a
commente un responsable
etudiant de Stocktiolm. En

effet. Alec Smitfi, qui s'6tait
adonne a la drogue et rebelle
centre toute forme d'auto-

rite, avait ete conduit, a la
suite d'une experience pro-
fonde de conversion cfire-

tienne, a s'impliquer dans les
evenements politiques qui
dectiiraient son pays en me-
nant une action de rappro-
cfiement entre les parties en
conflit.

A I'occasion de la parution
de son livre, Aiec Smitfi s'est
rendu en Suede ou il a ete

I'invite d'associations d'etu-

diants des universites de

Stockfiolm et d'Uppsala s'ln-
teressant aux questions In
ternationales. A rinstitut de

Politique etrangere, il a pris
la parole devant une salle
comble, sur la question de
I'avenir de la democratie au

Zimbabwe. De nombreuses

ecoles et paroisses I'ont ega
lement invite.

La television nationaie I'a

interviewe et la presse, dont
un des principaux quotidians
nationaux, s'est fait I'ecfio de
la parution de son livre et des
convictions qu'il a exprimees
au cours de ses diverses in

terventions. Une interview

d'une page complete a no-
tamment paru dans un jour
nal travailliste couvrant

I'ensemble du pays.

« POUR L'AMOUR
DE DEMAIN »

Le documentaire relatant

I'experience d'Irene Laure au
lendemain de la guerre a ete
projete a plusieurs reprises
dans des villas de I'Ardecfie

et, notamment, devant une

centaine d'eleves du College
Cevenol au Cfiambon-sur-LI-

gnon, qui lui ont reserve un
accueil particuiierement cfia-
leureux.

A Melbourne, en Australia,
il a ete presente a un groupe
de 130 personnes, parmi les-
quelles se trouvaient les
consuls generaux de France
et d'Allemagne et leurs
epouses. Les consuls d'Au-
tricfie, d'Egypte et de You-
goslavie, un groupe de soeurs
missionnaires de la Cfiarite

ainsi que des representants
de secteurs d'activites les

plus varies - syndicalistes,
fiommes d'affaires, fiauts
fonctionnaires, etudiants -
etaient egalement presents.

En deux semaines et de-

mie, dans un lycee d'Ettlin-
gen, en Allemagne du sud,
environ milie eleves ont vu

Pour I'Amour de demaln.

L'initiative en revient a deux

jeunes Allemands, Ulricke
Bickeboeller et Mattfiias Frei-

tag, accompagnes d'une
jeune Australienne. Des de-

bats animes qui suivaient les
projections, il ressortait que,
au cours des sejours fre
quents en France, ces eleves
avaient constate la bonne

entente entre leur pays et la
France. Ce film leur fit tou-

cfier du doigt les reconcilia
tions qu'elle a necessit^s. De
plus, I'fiistoire d'Irene Laure
permettait naturellement
d'entrer dans d'autres pre
occupations, par example la
maniere de surmonter les

tensions avec I'Est, ou entre
leurs compatriotes et les tra-
vallleurs etrangers, ou meme
dans leurs families. Un eleve,
qui se disait anarcfiiste, a ra-
conte qu'apres ie fiim le sou
venir d'actions malfionnetes

I'avait empeche de se
concentrer.

Ce film qui est deja dis-
ponible en video-cassettes en
anglais, allemand, espagnol,
suedois, maltais, fiindi, urdu
et sous-titre en neerlandals

et en arabe, est en voie de
doublage en finlandais, man
darin et portugais bresilien.

VEILLEE AUTOUR
DE ST FRANCOIS
Ces dernieres semaines,

Michel Orphelin, artiste de
varietes, aide de Peter
Shambrook, a pris la route
pour presenter la veillee sur
saint Frangois, tiree du spec
tacle Un Solell en plelne nuit.
20 septembre. Versailles avec
les Compagnons de I'Hopital,
reunis a la Maison des Dla-

conesses. 24 octobre.

Nantes, avec un groupe
oecumenique a la paroisse
protestante.

24 octobre. Orvault, avec
cent personnes rassemblees
par Mile Lamoureux, 94 ans,
dans la salle de sa residence.

25 octobre. Saint Malo,
avec trois cents personnes
(dont la mere generale des
sceurs franciscaines, origi-
naire de I'lnde) pour preparer
la journee de paix du 27 oc
tobre.

I^'novembre. Limoges, avec
cinq cents jeunes enthou-
siastes du mouvement eu-

charistique des jeunes
celebrant la Toussaint.
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. CE QUE JE CROIS »
Philippe Lobstein analyse i'ouvrage de Jean Deiumeau

Professeur au college de France, au-
teur de nombreux ouvrages sur le
Moyen-dge, la Renaissance et la R6-
forme, Jean Deiumeau t6moigne, dans
son dernier livre, de sa foi dans la jeu-
nesse 6temelle du christianisme (1).

Ce grand savant est aussi un humble
croyant et un grand-p6re heureux. Ses
trois petites filles, au cours d'une pro
menade en montagne, lui ont pos6 un
jour les questions fondamentales : celles
du bonheur, de la beaute, de la mort et
de la r6surrection. II r^pond en actua-
lisant, pour I'homme d'aujourd'hui, les
richesses insondables du credo chr6tien.

Sens de i'histoire

L'histoire a un sens et I'homme un

avenir, parce que cet historien croit aux
6v6nements supra-historiques fonda-
teurs: la creation, rincamation, la re
surrection, le mystere de la vie trinitaire
qui est celui de la personne en commu
nion.

Bien des contemporains pensent que
nous vivons une fere post-chretienne. Le
christianisme, qui aurait connu son apo
gee au moyen-dge, serait voue k une
decadence irremediable. La science et
la technique le rendent archaique et
I'homme lui-mdme se dissout dans les
sciences humaines, psychologiques et
sociologiques.

Pour un regard plus sensible au qua-
litatif qu'au quantitatif, plus attentif aux
mouvements de I'Esprit, l'histoire reli-
gieuse est une altemance de periodes
de reveils et d'assoupissements. Le « ge
nie du christianisme », c'est sa creati-
vite, sa capacite indefinie de
renouvellement, par un retour aux
sources, c'est-i-dire ^ la saintete de
I'Eglise primitive. Le renouveau se rea
lise par des fideies de la base et des
personnalites puissantes et inspirees. Ce
sont les temps forts de l'histoire du
christianisme. Comme par exemple les
premiers conciles oecumeniques qui ont
formuie I'essentiel de la foi, la reforme

gregorienne du XP siede, la naissance
des ordres mendiants du XIIP siecle,
les reformes du XVP siecle, la fermen
tation religieuse de la France du XVIP
siede, la proliferation des initiatives spi-
rituelles aujourd'hui.

Science et foi

Jean Deiumeau croit a I'harmonie de

la science et de la religion. La civilisa
tion judeo-chretienne, en desacralisant
le monde cree, en exaltant la liberte
humaine, a ouvert un champ illimite e
la science et a la technique. Les crda-
teurs de la science moderne, les Galilee,
Descartes, Pascal, Newton, Leibniz
6taient croyants.« Plus nous savons, plus
nous savons que nous ignorons... La lu-
milre du projecteur fait deviner et mSme
cree rimmensit6 du pays obscur qui en-
vironne la zone 6clair6e.» Le sens ul-

time est donne ̂  I'homme, non par la
science, mais gratuitement, dans la re
velation d'une Parole vivante, celle de
la Bible, qui justifie la science et donne
son vrai statut ̂  chacun d'entre nous.

La plus grande vocation qui ait jamais
6t€ signifiee ^ I'homme est celle d'un
6tre libre, responsable, coopirateur avec
Dieu dans la creation.

Humiiite divine

Dieu est amour et ne peut que ce que
peut Tamour. « Dieu peut tout, sauf for
cer I'homme k aimer.» La toute-puis-
sance de Dieu, qui eclate dans la
creation, c'est aussi I'effacement de Dieu
« comme la mer qui d6couvre des conti
nents en se retirant» (Hdlderlin). L'in-
carnation et la passion, c'est I'humilite
du serviteur des serviteurs, jusqu'a la
mort infamante sur une croix, par fi-
delite a sa mission. Tel est le paradoxe
stupefiant de «ramour fou» de Dieu.
A cet amour, celebre dans I'eucharistie,
sont invites tous les hommes: «Voici
que je me tiens a la porte et je frappe ;
si quelqu'un entend ma voix et ouvre la
porte, j'entrerai chez lui pour souper.

moi pres de lui et lui pres de moi»
(Apocalypse 11,20).

Peur et pardon

Auteur d'ouvrages considerables (La
Peur en Occident du XIV au XVIP siecle,
Le Peche et la peur), Jean Deiumeau
continue de s'interroger sur le mystere
du mal qui traverse le projet d'amour
divin.

Le mal ce n'est pas seulement la me-
chancete des hommes, mais la souf-
france et la mort des innocents,
particulierement des enfants. Le mal,
c'est I'injustifiable. « Le mal est plus
fort que I'homme.»

La guerison du mal et de la peur,
c'est le pardon. Dieu est la plenitude du
pardon. Qui demande pardon, qui par-
donne est deja pardonne, reconcilie,
meme quand I'autre le refuse. « Quelle
autre reponse que le pardon a la tension
entre les grands, au probleme palesti-
nien, aux conflits raciaux d'Afrique du
Sud, aux haines qui divisent les Irian-
dais ou mettent le feu a I'Amerique
centrale ?... L'homme avec Dieu est plus
fort que le mal. »

Probiemes contemporains

Dans cette perspective, I'auteur
aborde avec des idees simples et lim-
pides les questions complexes qui pre-
occupent les croyants et les hommes de
bonne volonte d'aujourd'hui, sur les
plans religieux, politique, personnel.

Les Chretiens croient « au Saint Es

prit, a I'Eglise universelle, a la commu
nion des saints » et ils sont divises.

L'oecumenisme est comme une course

en montagne. Les debuts de I'ascension
sont rapides, puis surgissent des ob
stacles imprevus. L'oecumenisme semble
parfois pietiner.

Jean Deiumeau, catholique, cite le
pasteur Roger Schutz, prieur de Taize :
«II ne faut pas perdre une minute dans
les conflits et les oppositions entre Chre
tiens, quand violences et bruits de guerre
s'etendent sur le monde ». Comment se

refera I'unite ? Faisons davantage
confiance a I'Esprit Saint. Deux issues
peuvent etre imaginees. «Un formi
dable rassemblement d'amour » sous la
houlette d'un pasteur universel, servi
teur des serviteurs, ou une « unite conci-
liaire » qui accueille et recueille la
diversite des traditions dans la procla
mation de I'Evangile et la confession de
foi apostolique.
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L'Eglise, lieu de pardon, est un lieu
de liberte et de liberation partout dans
le monde, a Test comme a I'ouest, en
Russie et en Pologne comme en Ame-
rique latine. Les cercles clandestins
d'etudes chretiennes des jeunes et des
intellectuels dans les regimes d'atheisme
scientifique a I'Est, les « communautes
de base » en Amerique latine sont d'au-
thentiques mouvements de liberation
quand ils s'inspirent de I'Evangile et se
nourrissent de I'eucharistie.

La theologie est la liberation inte-
grale de Thomme, comme le rappelle
Jean Delumeau avec Jean-Paul 11.

Enfin, sur le plan personnel, celui de
la morale sexuelle, de la purete et de
la fidelity conjugales et sur la question
des manipulations genetiques qui in-
quietent les hommes et les femmes
d'aujourd'hui, il remet en lumiere le
lien fondamental pere-mere-enfant, lien
necessaire a la conception, a la vie et a
I'education, ce qui fixe des limites a
toute technologie livree a elle-meme. Ici
le bon sens rejoint le Saint Esprit.

Ce livre de foi et de bonne foi repond
a I'exhortation de Tapdtre Pierre, citee
a la premiere page: « Soyez toujours
prets a vous expliquer devant tous ceux
qui vous demandent de rendre compte
de I'esperance qui est en vous; mais
faites-le avec douceur et respect. »
(I Pierre, 3).

PHILIPPE LOBSTEIN

(1) Ce que le crois, de Jean Delumeau, Gras-
set 1965. 89 FF.

GUNDERSEN (Suite de la page 10)

des valeurs qui rejettent toute manipu
lation. Caux est le lieu d'une mise en

pratique : on y cherche des fagons d'agir
- et des objectifs - qui vous entrament
au-dela de I'improvisation vers des so
lutions efficaces. J'y ai appris a combler
le fosse entre mes actions, ma vie quo-
tidienne d'une part, et les problemes
globaux de I'autre ; a clarifier mes prio-
rites; ̂  decouvrir un sentiment d'ur-
gence sans pour autant odder aux
pressions ; ̂  puiser aux ressources in-
terieures que Dieu met a la disposition
de chaque etre. J'y ai appris aussi que
si Ton met I'homme a sa juste place,
les autres facteurs se retrouvent d'eux-

memes en place.
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ethiques auxquels nous sommes confrontes. Des faits qui confir-
ment que Thomme peut etre change et changer son environnement.
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