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Que veut le Rearmement moral?

La refonte de ia soci^td ne peut s'op^er
en definitive que par ia transformation des
hommes. Tei est ie principe.

Une ecole du changement oQ ies hommes
apprennent a rechercher la volonte divine, e
respecter les vaieurs morales et d les rendre
contagieuses. Telle est la pratique.

Des equipes agissantes s'efforgant d'etabiir
un dialogue fecond ia oQ r^gne i'antagonisme,
de guerir ies hommes de ieurs prejug^s et
de Ieurs haines jusque dans Tarene sociale
et politique ou dans les relations Interna
tionales. Telle se pr^ente Taction sur le
terrain.

Congu d Torigine et poursuivi depuis
plusieurs d^cennies par des personnes ani-
m6es par Tideai Chretien, le Rearmement
moral se veut ouvert d des hommes de
toutes croyances dans un respect mutuel et
en vue d'un combat commun pour un avenir
meilleur.



En guise d'editorial

PARADOXE

Lire en pages 11-12 :

Flash-back sur Caux 86

Le nombre des mariages
s'amenuise, celui des
naissances est au plus bas,
les divorces se banallsent,
la solitude s'ampllfle - a
Paris, la moltle des foyers
fiscaux sont constltues

d'une seule personne -
mals les sondages mettent
la famine en tete des

valeurs sures I

On peut se demander
quelle donnee statlstlque II
faut crolre. En balsse ou en

hausse, Tesperance
famlliale ?

Certains signes ne
trompent pas. Le Congres

International de la Famllle

qui s'est tenu a Paris en est
un. VIgueur, assurance,
enthouslasme : tels sont les

mots quI viennent a I'esprit
de ceux quI ont sulvl ses
travaux, meme si tous les
«famlllaux » n'y ont pas
trouve leur compte.

On volt aussi. Id et la,
monter la seve famlliale. Ce

phenomene, nous I'avons
ressenti A Caux, cet ete,
meme si aucune rencontre

des families ne s'y est tenue
en tant que telle, a
I'occaslon du quarantleme
annlversaire du centre

International du

Rearmament moral. Les

temolgnages entendus au
cours du forum des jeunes
ont permis de se rendre
compte de la remontee des
valeurs famlllales dans

I'esprit des adolescents.

Cast done a ce

renouveau que nous

consacrons les pages qui
suivent. D'abord par un
compte-rendu du congres
quI a eu lieu au Palais des
Congres du 7 au 11
septembre. Ensulte par les
propos tenus lors d'une
journee de formation de la

Federation des Families du

Rhone par son president,
Yannik Bonnet. Enfin par un
aperpu du llvre de Jean
Bothorel Toi, mon fits,
bouleversant temolgnage
d'un pere devant les
ravages de ce fleau
moderne: la drogue.

II est difficile de parler de
la famllle sans tomber dans

les ponclfs et les Images
d'Eplnal. Y sommes-nous
parvenus ? Toujours est-ll
qu'll faudra contlnuer a en
parler, meme si le plus
Important est d'en vivre.

J.J.O.

UNE GRANDE FIGURE

DE L'AFRIQUE

Quand le Tolon Na Yakubu Tall, chef musulman du nord du
Ghana, est arrive pour la premiere fols a une conference du
Rearmement moral, son port, sa demarche, d'une noblesse
qu'on ne trouve guere que chez certains peuples d'Afrlque,
avalent fait sensation. Frank Buchman avalt meme eu cette

remarque singullere : « SI Jesus revenalt sur terre aujourd'hui,
II ressembleralt au Tolon Na... »

Frank Buchman n'avalt pourtant pas heslte a I'approcher de
fapon tres directe: « Quand avez-vous vole pour la derniere
fols ? », lul demanda-t-ll a brule-pourpolnt. Cette question avalt
provoque chez ce grand d'Afrlque un retournement spectacu-
laire et la remise en ordre de toute une vie. Par la suite, le
Tolon Na, quI avalt siege au parlement du Ghana des avant
I'lndependance, devalt occuper d'Importantes fonctlons, notam-
ment celle d'ambassadeur au Nigeria, ou II fut amene a jouer
un role conciliateur au moment du conflit du Biafra.

La reconnaissance que le Tolon Na avalt garde envers Frank
Buchman devalt lul faire declarer, aux Etats-Unis: « Le Rear
mement moral est en train de faire pour I'Afrlque ce qu'Abra-
ham Lincoln a fait pour I'Amerlque. II guerit les blessures des
peuples et II affranchit les hommes. » Sur quol un photographs
avalt pris cet extraordinaire cliche du Tolon Na au pled de la
statue de Lincoln, a Washington.

Le Tolon Na venait d'annoncer sa participation aux celebra
tions du quarantleme annlversaire du centre de Caux, cet ete,
quand nous avons apprls la nouvelle de son deces. II restera
dans la memoire de beaucoup une tres grande figure afrlcalne.
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5000 personnes au Palais des Congres d Paris
pour un Congres international de la famllle

LA FAMILLE-ESPERANCE
La plus grande manifestation qui ait

jamais eu lieu a Paris en faveur de la
famille est presque passee inapergue
dans les medias. Pourquoi ? La famille
qui, sous une forme ou sous une autre,
a existe de tous temps et a resiste a
tous les bouleversements est-elle un su-

jet d'actualite ? Qu'y avait-il de neuf
dans ce vaste rassemblement organise
par I'association Provie du 11 au 14
septembre derniers ?

D'abord cinq mille personnes qui se
pressaient, quatre jours durant, a I'en-
tree du Palais des Congres, a la Porte
Maillot a Paris, pour entendre dire, et
dire eux-memes par leurs ovations, que
la famille est I'actualite meme, la force
de vie par excellence, le cadre toujours
plus necessaire de I'education a I'amour.

Ensuite, dans cette foule, un tiers en
tout cas, si ce n'est la moitie, de moins
de trente ans. Des jeunes de « bonne

famille » peut-etre - cela ne surpren-
drait pas dans un tel contexte - mais
surtout des jeunes au regard clair, au
physique «clean», pour employer un
mot a la mode, regorgeant de vie et de
sante. Ce n'est pas rien.

Enfin, le caractere international,
puisque les quarante-neuf intervenants,
medecins, juristes, religieux, psychothe-
rapeutes, historiens, philosophes, repre-
sentaient dix-neuf pays des cinq
continents.

Nous emettrons cependant une re
serve. Bien que les orateurs, dans leur
grande majorite catholiques, aient
compte parmi eux un musulman et
quelques protestants, on aurait souhaite
que tous ceux qui, dans un cadre civil
et laic, se battent pour la famille aient
ete associes a cet evenement et aient pu
se sentir parfaitement a I'aise dans un
tel congres, ce qui n'a pas toujours ete

le cas. Nous pensons en particulier' au
mouvement familial dans son ensemble,
qui represente en France une force non
negligeable. Apres tout, n'y a-t-il pas
quelque chose d'universel a la defense
de la famille ? Serait-ce dans I'eventail

par trop resserre voulu par les organi-
sateurs qu'il faudrait voir une des rai-
sons du silence des medias ? Mais on

admet volontiers que Provie ait prefere
faire de ce congres un combat pour des
idees plutot qu'un inoffensif carrefour
d'opinions.

Cinq themes principaux ont ete
abordes : le probleme demographique,
la maitrise naturelle de la fecondite,
I'education a I'amour, le statut de la
mere au foyer, les dangers qui mena-
cent la jeunesse.

Nous nous attacherons ici aux trois

premiers. Les deux autres, a notre sens,
ont apporte pen d'elements novateurs.

Au Palais des Congrds, pendant I'lntervention de Jean Vanier



en dehors de I'hallucinant temoignage
du pere Bruce Ritter, de New-York, qui
accueille chaque annee dans des centres
de reinsertion vingt mille adolescents
victimes de la drogue et de la prosti
tution aux Etats-Unis. Ces jeunes ne
representent, helas, qu'une mince frange
de ce monde inimaginable de de-
cheance. Malgre cela, le pere Ritter ne
se fait pas d'illusions : un tiers au plus
des adolescents recueillis pourra etre
« aide » et 1 % seulement retrouvera,
dans un delai plus ou moins long, un
foyer a deux parents ! Allons-nous voir
deferler un jour sur nos rives une maree
de cette envergure ?

Un train en cociie un outre

On s'emeut, depuis longtemps, de la
surpopulation du tiers-monde. Mais pour
I'historien Pierre Chaunu, le train de
I'explosion demographique - qui est
d'ailleurs en passe de ralentir son elan
- en cache un autre, celui de
r« implosion » du monde occidental.
Quand le taux de natalite n'est plus que
de 1,6 enfant par femme (c'est le cas
des Frangaises) ou 1,2 comme en Italie
du nord, peut-on se montrer surpris de
voir s'etioler I'identitd et la vigueur
culturelles de certains peuples ? D'ici
vingt ans, plus de 50 % de la population
allemande aura plus de soixante ans !
Or 11 faut vingt ans pour faire un
homme. Tout est peut-etre done deja
joue.

Pourquoi cette carence ? Est-ce im-
putable principalement, comme I'affir-
mait le demographe Gerard-Fran?ois
Dumont, en ce qui concerne la France
du moins, a I'erosion de la politique
familiale ? Ou faut-il incriminer, comme
le pensent de nombreux orateurs du
congres, « I'ideologie contraceptive »,
c'est-a-dire le refus de la procreation
pour convenances personnelles des pa
rents, ce neo-malthusianisme qui,
malgre la contradiction apparente,
conduit insensiblement de la commodite

de la pilule au fatalisme de I'avorte-
ment ?

Quand I'enfant non desire devient
I'ennemi, la sterilite spirituelle n'est pas
loin.

Mais si les couples qui veulent des
enfants tout en desirant espacer les
naissances se refusent a la contracep
tion pour des raisons morales ou medi-
cales (1), ont-ils d'autres moyens, et des
moyens plus efficaces que les methodes

« Les valeurs, pa ne se defend pas, pa se pra
tique. i'enfant les apprendra sur le visage de
ses parents, non par leurs discours. » Id, une
jeune famllle sulsse avec Madame Irene Laure.

naturelles traditionnelles, de realiser
leurs vceux autrement que par une
longue et heroi'que abstinence ?

Respect de la fecondite

C'est pour repondre a cette question
de tant de couples a tous les niveaux
de la societe que le congres a consacre
une journee entiere a faire connaitre les
decouvertes faites ces dernieres annees

en matiere de maitrise naturelle de la

fecondite et, notamment, les travaux des
docteurs John et Evelyn Billings. Nous
n'entrerons pas dans le detail de la me-
thode qu'ils preconisent, si ce n'est pour
dire qu'elle prend comme point de de
part la possibilite pour la femme de
connaitre avec precision les lois de sa
propre fecondite. De fait qu'elle im-

(1) Un m6decin du nord de la France faisait
remarquer k ce propos que la «pilule» etait
le seul produit de la pharmacop6e visant k
rendre malade (infdconde) une femme bien
portante (feconde).

plique I'abstinence des epoux pendant
la periode fertile et ne suppose aucun
recours a des moyens artificiels, elle
respecte pleinement la physiologie et la
psychologie feminines. II a ete frappant,
dans les exposes, de constater la conver
gence des recherches effectuees, d'abord
dans I'ignorance mutuelle, par les doc
teurs Billings en Australie et par le
Or Odenblad en Suede.

La methode Billings est-elle suscep
tible d'une large application et d'une
fiabilite satisfaisante, notamment dans
le tiers-monde ? La reponse est resolu-
ment oui, si Ton en croit les temoi-
gnages apportes par des hommes et des
femmes qui en ont analyse les resultats
sur le terrain au Chili, en Inde, en
Afrique, parmi les populations les plus
demunies et, particulierement, parmi les
illettres. Les auteurs de la methode ont
d'ailleurs ete emerveilles de decouvrir

que I'auto-observation par la femme des
phenomenes lies a ses periodes de fer-
tilite, telle qu'ils souhaitent la syste-
matiser, rejoint des traditions ancestrales
qui se transmettent de mere en fille
dans certaines tribus africaines ou parmi
les aborigenes d'Australie.

La « methode d'ovulation Billings » -
que ses adeptes franqais preferent inti-
tuler d'une maniere plus generale
« maitrise naturelle de la fecondite » -

a en outre I'avantage de favoriser le
dialogue entre marl et femme sur les
espoirs de procreation et sur les precau
tions a observer (2). De la a affirmer,
comme semblait le dire en substance

Mme Billings, que la methode en elle-
meme enrichissait I'amour des epoux
sinon le faisait eclore, voila qui nous a
paru d'un superbe optimisme !

D'autres orateurs n'ont evidemment

pas manque de souligner que «I'edu-
cation a I'amour » partait d'un tout autre
postulat, et ceci nous amene au troi-
si^me theme.

L'educatlon a ramour

A une epoque ou Ton banalise la
« mecanique » sexuelle, comment redon-
ner aux parents d'aujourd'hui comme a
la generation montante le gout du don

(2) L'importance du dialogue du couple a
d'ailleurs ete souligne par une mere zairoise,
qui a denonce les atteintes que I'lntroduction
des methodes artificielles de contraception a
indirectement porte en Afrique k la confiance
entre epoux.



« Avant, II n'y avalt personne.
Et tout i coup, quelqu'un est li, mis sur orblte de vie Sternelle. »

total et de la relation conjugale unique,
irreversible, mais ouverte vers le monde
exterieur ?

Dire que c'est au sein de la famille
que se fait I'essentiel de cet apprentis-
sage est une evidence. Reste encore a
le vivre. Le professeur autrichien Victor
Frankl a eu raison de rappeler que I'en-
fant, I'adolescent, decouvre peu a peu
I'element de base de cette education,
c'est-a-dire un sens a la vie, lorsqu'il
est en contact avec des etres qui ont
trouve ce sens a leur vie ou sont en

passe de le trouver. Pierre-Patrick Kal-
tenbach, president des Associations fa-
miliales protestantes en France, va plus
loin lorsqu'il dit: « Les valeurs, ga. ne
se defend pas, 9a se pratique. L'enfant
les apprendra sur le visage de ses pa
rents et non par leurs discours. »

Un jeune philosophe fran9ais, le pro
fesseur Jean-Marie Meyer, et son
epouse, ont offert au vaste auditoire de
la Porte Maillot un moment de bien-

heureuse fraicheur lorsqu'ils ont sim-
plement apport6 leur t6moignage de
couple et de parents de cinq enfants.
Le vecu est decidement bien convain-

cant. « Tout enfant doit pouvoir dire :
ils s'aiment, done je suis », a affirme
M. Meyer, et il ajoutait: « L'ideologie
contraceptive veut faire croire qu'on pent
faire I'economie de I'apprentissage de
I'autre. Dans le domaine de I'amour, il
n'existe que du sur mesure. »

Nul n'etait mieux place pour nous
entretenir de «I'accueil de I'autre tel

qu'il est » que le Canadien Jean Vanier,
fondateur dans le nord de Paris d'une

communaute de personnes handicapees
mentales qui a inspire la creation de
centres analogues dans tous les conti
nents. « L'enfant handicape mental
souffre-t-il de son handicap ? demanda-
t-il. Nous le savons pas. Mais sa souf-
france, c'est de percevoir qu'il n'est pas
voulu comme il est. » Cela s'applique
bien stir aux conjoints comme aux pa
rents. Pour Jean Vanier, I'essentiel dans
I'accueil de I'autre, c'est de « lui donner
un chez soi, une communaute, un sen
timent d'appartenance », et nous voyons
bien que c'est tout le contraire de
I'amour bade, prematurd, a I'essai,
qu'on tente de nous presenter aujour-
d'hui comme un nouveau « modele » de

relation, mais que le pere Daniel Ange
voit comme « un feu rouge brule » sur
la route de la vie.

«Un homme a mon image ?»

Nous n'avons pu trailer, et de loin,
les multiples facettes du congres. Mais
il nous faut parler de l'enfant a naitre
autour de qui, bien evidemment, tout
ne pouvait que tourner. Le droit de
naitre, le droit a I'accueil familial, le
statut de la vie prenatale: nous avons
tous besoin d'aider les juristes, les me-
decins, les legislateurs, a faire entrer
ces notions dans la conscience des

hommes et dans la loi des Etats.

C'est le pere Daniel Ange qui nous a
le mieux fait saisir le moment extraor

dinaire qu'est la conception d'un nouvel
etre : « Avant, dit-il, il n'y a personne.
Et tout a coup, quelqu'un est la, mis
sur une orbite de vie eternelle. »

Or cet « etre humain de la plus tendre
jeunesse », comme le decrivait le pro
fesseur Jerome Lejeune, membre de
I'lnstitut, est aujourd'hui menace par la
fulgurante avancee des nouvelles tech
niques de reproduction et des manipu
lations genetiques. Que cherche-t-on a
faire, si ce n'est de pouvoir dire, dans
notre orgueil humain, comme I'expri-
mait aussi le professeur Lejeune : « J'ai
fabrique un homme a mon image, et
non a I'image de Dieu ! »

Nous rejoignons-la, ce qui a ete un
leit-motiv permanent au congres :
I'amour conjugal, le mariage, la famille,

• ne trouvent leur sens plein que dans
I'amour de Dieu par le sacrifice de son
Fils. Daniel Ange a lance un vibrant
appel pour que toutes nos families,
puisque Dieu s'investit totalement dans
notre vie, dans notre mariage, soient
« une Pentecote en crescendo ».

Est-ce deliberement que cette convic
tion centrale n'est pas ressortie jusqu'ici
dans ces lignes ? Certes non, mais il
n'etait probablement pas inutile de lais-
ser apparaitre qu'un vaste espace
commun de reflexion et d'action s'offre

a tous ceux qui, dans le monde d'au-
jourd'hui, nombreux s'il faut en croire
les sondages, croient a la famille comme
demeurant une valeur essentielle de la

societe.

JEAN-JACQUES ODIER



Le texte qui suit a ete redlge d'apres des notes prises iors d'une journee de formation de io Federation
des Fomiiies du Rtione, mouvement qui represente 13.000 famiiies du Lyonnois. Yannik Bonnet, qui a

sept enfants, est directeur de i'Ecoie superieure de ciiimie industrieiie de Lyon.

Reflexion sur les adolescents d'oujourd'hui

LE VEAU ET LE TIGRE

Toutes les idSes, aujourd'hui, ont droit
de cit6. Non seulement toutes les iddes,
mais aussi toutes les modes, deviations,
maladies de I'esprit. Si nous ne savons
d6fendre I'id^e, la r6alit6 familiale, le
monde de demain sera en difficulte.
Dans certains pays europ^ens, le taux
de natality est tomb6 si bas qu'on pent
d6j^ les appeler des pays sans enfants.
Le sourire, I'innocence ont ̂  ce point
disparu que les rares berceaux que Ton
promene dans la rue, me dit-on,
commencent ^ intriguer les passants
comme s'ils venaient d'un autre monde.
Ils sont devenus des pays tristes, qui se
referment sur eux-m6mes.

L'enfant n'est pas un luxe. Une so-
ci6t6 sans enfants est une soci6t6 qui vit
dans le court terme, oil Ton n'investit
plus dans I'avenir. Une enqu6te r6cente
a montr6 qu'en Europe 60 % des gens
vivent au jour le jour. L'enfant, prdci-
s6ment, nous force ^ considdrer les
choses ̂  long terme. N'oublions pas que
le baby-boom des ann6es 45 et sui-
vantes a 6t6 i rorigine du d6veloppe-
ment de la France.

L'enfant ne repr6sente pas seulement
un besoin social, mais un besoin biolo-
gique, psychologique et 6conomique.

Dans I'ordre animal, on salt le drame
ecologique d'une esp^ce qui ne se re-
nouvelle pas. Or I'homme, seul mam-
mifere capable de stopper son instinct,
court le mSme danger.

Sur le plan psychologique, l'enfant
contribue de fagon considdrable d
I'dquilibre de I'adulte. Quoi de plus
triste que ces pensionnaires de foyers
du troisidme dge qui ne re^oivent jamais
de visites d'enfants!

L'enfant, enfin, est un moteur 6co-
nomique essentiel, mais nous ne nous
dtendrons pas sur ce point aujourd'hui.

par Yannik Bonnet

president de io Federation
des Families du Rhdne

La deuxidme guerre mondiale a
marqu6 une rupture en ce qui concerne
la position de la famille dans la soci6t6.
D'une part elle a inaugure, paradoxa-
lement, la soci6te d'abondance. D'autre
part, les moyens d'information se sont
transform6s du tout au tout.

La rupture de io societe

C'est le developpement, a partir de
1941, des techniques de production de
masse pour les armements aux Etats-
Unis qui a rendu possible la societe
d'abondance. L'entreprise est devenue
ainsi le facteur central de cette nouvelle

periode, et cela aux depens du systeme
educatif, qui n'a pas opere alors sa
propre r6volution.

La poussee technique de la guerre
s'est repercutee de fa9on extraordinaire
dans le domaine des communications.

Jules Verne avait peut-etre tout prevu,
meme le debarquement des hommes sur
la lune, mais il n'avait pas imagin6 que
des centaines de millions de telespec-
tateurs assisteraient, de leur salon, a ce
meme evenement. Le petit ecran a fait
de nous, par exemple, les temoins emus
des sauvetages de soldats fran9ais des
d6combres de leur quartier general au
Liban alors que leurs propres families
n'6taient meme pas averties de leur sort.

Le recul necessaire sur I'evenement,
le tri des idees, sont ainsi rendus de plus
en plus malaises, d'autant que I'actua-
lit6 nous presente comme essentielles
des nouvelles dont on cessera de parler
huit jours plus tard.

Une fcbrique d'cdoiescents

Notre monde est devenu une fabrique
d'adolescents. II n'y a plus d'enfants (on
voit des filles de 11 ou 12 ans esquintees
par la pilule) et I'adolescence se pour-
suit bien tard dans la vie d'adulte. Le
jeune est de mieux en mieux informe
et de plus en plus assiste. Ce decalage
entre la connaissance et la responsabi-
lite se traduit par la disparition de la
perspective a long terme.

On peut distinguer deux periodes de
I'adolescence: la phase «veau » et la
phase «tigre ».

La phase « veau » se caracterise par
une evasion du reel; on reve d'un monde
sans contraintes. D'ou la fuite vers la

deprime et la drogue. C'est dans cette
phase-la que la drogue se revele dan-
gereuse, car elle conforte dans le reve.
II s'agit done de ramener les jeunes -
et les adultes, car beaucoup d'entre eux
sont encore dans la phase «veau » -
vers le reel.

L'autre periode, la phase «tigre », est
par certains cotes moins nefaste en ce
sens qu'elle ne fuit pas le reel. Elle est
affirmation de soi, mais refus, ce qui se
traduit par la violence, le rejet, I'agres-
sivite, rintol6rance, terres nourricieres
des sectes et des ideologies.

Devant I'assaut destabilisateur mene

contre la vie familiale, et qui rejaillit
sur tous les domaines de la vie, quelle
doit etre notre strategie de parents ?



Que pouvons-nous faire pour preparer
nos enfants a vivre dans ce monde dif

ferent ? Car ne sommes-nous pas sou-
vent des «familiaux » honteux,
incapables d'affirmer les atouts irrem-
plagables de la vie familiale ?

Tout d'abord, comment aider nos en
fants a sortir de la phase « veau », done
a acquerir un « moi» fort ?

Trois dangers guettent I'adolescent
« veau»:

- le sentiment d'echec

- le sentiment de dependance

- le sentiment d'angoisse.

Valorisation de I'enfant

Le sentiment d'echec saisit un enfant

qui, lorsqu'il regarde en arriere, ne voit
qu'une succession de defaites.

A un systeme scolaire base de fagon
trop manifeste sur le couple « succes-
echec », 11 faut opposer une scolarite et
une enfance valorisantes dont les cles

sont les aptitudes, les acquisitions et les
motivations.

II importe tout d'abord de bien dis-
tinguer I'inne de I'acquis, car deux idees
fausses ont jete le trouble dans nos es-
prits : premierement, celle qui consiste
a dire que les hommes sont entierement

determines, puis son corollaire, qui pre
tend que nous sommes tous egaux au
depart.

De grandes avancees recentes dans le
domaine de la genetique nous apportent
aujourd'hui la preuve que chaque etre
humain a tendance a reussir dans un

domaine et a echouer dans I'autre. II a
ce qu'on pent appeler des tendances
lourdes et des limites. La connaissance

des cellules nerveuses du cerveau nous

apprend en particulier que les hommes
et les femmes sont differents du point
de vue de I'equipement cerebral.
Exemple : les femmes manient mieux le
verbe que les hommes (plus de dys-
lexiques chez les gargons). En revanche,
I'orientation spatiale est plus developpee
chez les hommes.

Des etudes faites sur de vrais ju-
meaux separes a la naissance et ayant
vecu sous des horizons differents sans

aucune information I'un sur I'autre les

ont decouverts, vingt ans plus tard, fai-
sant le meme metier ou ayant les memes
« hobbies ». L'inne est done une certi

tude.

En ce qui concerne les acquis, I'etude
de la dyslexie nous a apporte d'utiles
points de reference. On constate par
exemple que des circuits cerebraux nou-
veaux peuvent encore se creer (sy
napses) chez un enfant de huit ans. A
douze ans, ce n'est plus possible. Mais

I'equipement cerebral est une chose,
I'intelligence en est une autre : on pent
la definir comme la capacite d'aller au
reel.

Dans les premieres annees de la vie,
le cerveau se developpe par I'acquisi-
tion. Des etudes menees sur des rats

eleves dans des environnements diffe

rents (nourriture, instruments mis a leur
disposition) montrent la stimulation
considerable engendre par le cadre de
vie.

Toutefois, les acquisitions doivent
respecter les aptitudes de I'enfant. Or
la nature a ete surpuissante et nous ne
pouvons guere developper qu'un quart
ou un tiers de nos aptitudes naturelles.
C'est la qu'intervient la troisieme cle de
la valorisation, les motivations.

C'est dans ce domaine que les parents
ont un role essentiel a jouer. Ils sont les
pilotes de la valorisation de leurs en
fants, car la connaissance de I'heredite
leur permet d'etre de meilleurs diag-
nostiqueurs des aptitudes des uns et des
autres. Mais cela demande que les pa
rents soient disponibles et competents.
Comme ils ne peuvent tous I'etre, 11 leur
faut se regrouper.

L'apprentissage de I'autonomie.
Comment combattre le sentiment de

dependance ? L'autonomie etant le pre
lude a la responsabilite, il s'agit de re-

«i'enfant nous force d

consid^rer les choses d

long terme. »



creer pour nos enfants des zones
d'autonomie dans des domaines non es-

sentiels ou les enfants peuvent faire
I'apprentissage du choix sans prendre
trop de risques (notamment sur le plan
des loisirs). Nous autres parents pou-
vons nous montrer d'autant plus exi-
geants dans ces domaines que nous leur
aurons laisse I'autonomie du choix. C'est

I'autonomie qui permet de faire des tris
dans le monde de la connaissance.

L'apprentissage du risque. Comment
combattre I'angoisse chez nos enfants ?

Les jeunes entendent trop souvent, de
la part de leurs parents et des adultes
en general, un langage deprimant: on
leur parle chomage, impots, problemes
et guerres. Or I'angoisse ne les quittera
qu'a deux conditions : premierement
qu'on leur parle un langage d'espe-
rance ; deuxidmement, qu'ils fassent
l'apprentissage du risque, ce qui ne peut
se faire que dans la mesure ou 11 y a
autour d'eux une autorite protectrice.
Ce type d'autorit6 - protecteur/protege
- doit done se substituer a celle du
maitre et de I'esclave.

L'int^gration d la vie sociale.
Comment aider nos enfants a sortir de

la phase «tigre » ?

II s'agit de I'integration a la vie so
ciale, qui depend essentiellement des
finalites que Ton donne h son existence.
On ne peut trouver ces finalites en soi.

II faut se depasser, et cela implique trois
qualites : creativite, intelligence et vo-
lonte.

La creativite ne peut etre dirigee que
vers le bonheur. On ne « cree » en effet

pas pour la jouissance immediate. Le
bonheur, le bien commun - qui n'est
pas la somme des biens particuliers -
sont des sources inepuisables de crea
tion.

Or la famille est par excellence le
lieu de la creativite complementaire. On
ne peut en effet y reussir sur le dos des
autres. II importe que nous sachions
valoriser nos enfants les uns par rapport
aux autres, selon leurs qualites.

La creativite complementaire de la
famille commence par la valorisation
mutuelle: de meme qu'il n'est pas de
sot metier, il n'est pas de sot enfant. La
famille peut faire de la bonne sociali
sation en aidant les enfants a ceuvrer

pour le bien commun a partir du foyer.
Si les enfants perqoivent en nous une
autorite-service, ils voudront eux-memes
servir le bien commun.

Or qu'est-ce que la famille sinon la
creation d'une nouvelle culture par I'ap-
port du pere, de la mere, puis de chaque
enfant.

Nous avons dit que I'inteliigence est
la capacite d'aller vers le reel, vers le
vrai. Comme nous ne poss6dons jamais
la verite - il vaudrait mieux dire : nous

sommes dans le vrai - rechercher la

verite est deja un acte social, car cela
implique I'humilite, la tolerance envers
les personnes, I'ecoute et le dialogue.

J'aimerais denoncer en passant la
propension des medias a exalter la sin-
cerite - qui n'est que nombrilisme - et
a denoncer I'hypocrisie alors qu'on de-
vrait avant tout exalter la verite et de
noncer le mensonge.

On reconnait I'arbre a ses fruits. II

importe en effet de savoir que sur le
plan experimental certaines choses sont
bonnes et d'autres moins. Tout n'est pas
sur le meme plan. Formons done nos
enfants a I'esprit critique - non pas
I'esprit de critique - afin qu'ils devien-
nent des queteurs de verite.

Le troisieme facteur est la volonte,
car c'est elle qui conduit a I'union.
L'amitie, I'amour sont en effet du res-
sort de la volonte et non des sentiments.

La capacite de s'engager, le respect des
promesses impliquent la volonte. C'est
seulement dans ce contexte qu'on peut
parler de morale, car la morale est un
moyen et non une fin. C'est I'engage-
ment qui favorise I'amour et non le.
contraire.

En conclusion, je dirais que la cellule
familiale est le meilleur rempart centre
la societe-goulag et contre la societe-
jungle. C'est dans cette perspective que
nous avons besoin de muscler nos en

fants.

'Les enfants ont

besoin d'entendre un

langage d'espdrance. »

Ifl
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« TOI, MON FILS »
Philippe Lobstein presents le livre de Jean Bothorei

Journaliste, observateur de la
« com6die du pouvoir », auteur de plu-
sieurs livres traitant de politique, Jean
Bothorei se trouve un jour confront6 h
une trag6die qui le touche au plus pro-
fond : son nis atn6, Alexandre, dg6 de
dix-sept ans, se drogue.

Un matin, 11 le trouve dans sa
chambre, avec trois copains, tons h6-
b6t6s. Pas de doute, ils se « shootent»
i rhdroi'ne. Insultes, menaces, expulsion
des copains. «Tu ne peux pas
comprendre », r^pSte le fils. Le pfere est
saisi d'un immense sentiment d'impuis-
sance, devant une 6preuve qui lui semble
insurmontable.

« Pourquoi ? Pourquoi ? Et comment
Alexandre en est-il arriv6 Id ? Et

comment I'aider d s'en sortir ? »

Retour sur sol

Ces questions lancinantes obligent le
p^re d un examen de conscience rigou-
reux. N'a-t-il pas failli d sa tdche de
pere, d'^ducateur ? II revolt sa propre
Education, dans une famille tradition-
nelle de Bretagne. A onze ans, le college
des frdres des Ecoles chr6tiennes. Mo

rale austdre, peur du mal, censure des
relations avec les filles, des livres, de la
presse. D6barquement d Paris, vibration
aux clameurs de mai 68; engagement
au Front de Lib6ration de la Bretagne,
province opprim6e, ce qui lui vaut une
incarceration avec d'autres militants

bretons.

«Tout, tout de suite. Ldchez tout,
partez sur les routes!» Violence d'Stre
soi, sans partage ni frein. Soif d'absolu.
Refus de la soci6te pourrie, attitude qui
peut s'apparenter d celle de la drogue.

II a aime son fils, parce que cela va
de soi, bien qu'il n'ait jamais exprime
ses sentiments. Amour thdorique,
comme tous les dialogues qu'il a men^s
avec lui.

Ainsi, aprds une tentative de suicide
d'Alexandre et une premidre cure de
d6sintoxication, il a voulu I'emmener

dans une ile pour parler vraiment avec
lui. II lui a tenu des discours, racontant
des 6v6nements de sa vie comme des

616ments d'une demonstration, des
6tapes n6cessaires d'un apprentissage de
la condition humaine. R6ponse du His :
mutisme, alternant avec des violences
verbales et, pour finir, fugue auprds du
seul paum6 de I'ile, drogue comme lui.
«Tu avais ton journal, tes livres, ta
carridre, tes diners. Et quelle 6tait ma
place dans tout cela ? » lui dira son fils
plus tard. Et mSme quand il lui montre
les premieres pages du livre oil il s'im-
plique avec lui, Alexandre lui r6torque :
«Je me drogue. Toi, tu 6cris un bou-
quin.»

En contraste, I'attitude du grand-p6re,
pour qui Alexandre 6tait plein de res
pect et d'admiration. Complicit6 sans
parole, confiance en cet homme dg6 qui
representait la « morale d'autrefois » :
respect de I'dcole, amour du travail,
loyaut6, sens de I'honneur. Malheureu-
sement, le grand-p^re est mort quand
Alexandre avait neuf ans. Cette mort a

6t6 ressentie comme un abandon.

Enfermement

Et puis, il y a eu le divorce des pa
rents d'Alexandre. Celui-ci a ete confie

au pfere. Alors il s'est repli6 sur lui-
meme, sur la musique, pour laquelle il
est dou6, sur sa bande de copains. Et il
a commence a fumer du haschisch, a
quatorze ans.

Aprds bien des peripeties, Alexandre
est interne dans un hdpital psychia-
trique. Dure sanction pour le fils et pour
le p6re qui se souvient de son propre
enfermement. Pendant ce temps, le pfere
cherche un lieu ou son fils puisse re-
devenir autonome. II finit par trouver a
Rome un centre de solidarit6 anime par
une equipe autour d'un pretre. Ce qui
le frappe, c'est la disponibilite des ani-
mateurs, qui ont tous connu la drogue
et en sont revenus, et la coherence de
la d6marche de reeducation. Le rapport
avec I'educateur est tr^s intense et trfes

clair : « Tu t'en sortiras comme je m'en
suis sorti. Ou tu acceptes cette confiance
totale, ou tu t'en vas. Mais tu peux
toujours revenir.» Dans le regime, pas
de drogue, pas d'alcool, pas de medi
cament, pas de relation sexuelle. As-
sumer sa ddsintoxication par une
discipline rigoureuse qui se transforme
peu a peu en autodiscipline par un tra
vail sur soi. Reunions quotidiennes ou
chacun s'explique devant les autres, se
remet en question. Nettoyage interieur,
responsabilisation et reconstruction per-
sonnelles. Necessite d'une renaissance.

Ayant vu son fils rechuter apres sa
sortie de clinique, le pere lui lance un
ultimatum: « Tu acceptes d'aller dans
ce centre ou je ne te vois plus. » « Ainsi,
a la violence, j'ai repondu par la vio
lence. » II etait au rendez-vous. Aujour-
d'hui, dans ce centre, Alexandre
poursuit la reconqudte de son autono-
mie.

L'affrontement necessaire

Dure experience, dont les conclusions
peuvent etre partagees par tout homme
de coeur et de bon sens. « La drogue,
douce ou dure, n'est pas un produit de
consommation. Banaliser son usage est
criminel.»

Le pdre a perdu la peur. Peur de son
fils, peur de la drogue. L'affrontement
entre pere et fils peut etre violent, il est
necessaire. Apprendre a dire non, a ne
pas ceder aux sollicitations, aux er-
rances.

« Je ne sais, ecrit le pere a la derniere
page de son livre, si, avec d'autres mar-
ginaux, le drogue est le dissident d'un
monde objectivement cruel, le temoin
embarrassant de notre nihilisme latent

et de la fameuse crise qui affecte toutes
nos institutions. Je sais seulement, pour
I'avoir si souvent devine dans les propos
de mon fils, que nos enfants attendent
de nous quelques certitudes, un code de
conduite sur lequel ils pourront appuyer
leur existence. Je I'ai dit: « Nous avons

pulverise des valeurs et des sentiments
- I'autorite, I'amour, la morale, I'hon
neur - et nous sommes restes au-dessus

de ce vide qui peut prendre, quand «la
blanche » s'en mele, la forme d'un
gouffre.»

PHILIPPE LOBSTEIN

(1) Toi, mon fils, par Jean Bothorei. Grasset,
1986.
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Flash-back sur Caux 86

Avec le numero d'octobre de Changer,
nos lecteurs ont pu se faire une image

assez complete de ce qui s'est passe a
Caux durant les rencontres de fete 1986,

an nee du quarantleme anniversaire des
conferences du Rearmement moral.

Nous publlons cl-dessous deux articles
quI viennent completer ce tableau. L'un

evoque une des pieces de theatre
donnees a plusleurs reprises sur la scene

de Caux. L'autre revlent sur le travail
d'un groupe restraint anime par des

Amerlcalns et consacre a la
« resolution des confllts. »

DE LA SCENE
A LA REALITE

«Des squelettes dans le placard »,
cette expression anglaise qui commence
a faire son chemin dans la langue fran-
qaise est aussi le sujet d'une piece de
theatre de Hugh Williams qui a ete
donnee a Caux tout au long de I'ete.

II s'agit d'une piece a quatre person-
nages (un osteopathe, sa femme, leur
fille et son ami). Le drame se declenche
lorsque les circonstances obligent les
parents, d'abord indignes par le
comportement de leur fille, enceinte et
hostile au mariage, a lui raconter cer
tains evenements du passe (les « sque
lettes dans le placard ») qu'ils auraient
bien prefere lui cacher pour toujours.

Saine cure d'honnetete qui debouche
sur le pardon et la reconciliation.

Entre temps, le spectateur assiste
aussi au deballage du fameux placard,
dans lequel pend un squelette grandeur
nature et ou ont ete enfournes au cours
des ans mille et un objets dont les
membres de la famille avaient oublie
I'existence, symboles qu'ils etaient de
tout ce qu'ils avaient sciemment ou in-
consciemment refoule.

A un moment donne, le jeune homme
et la jeune fille s'affrontent durement,
revelant leur faiblesse, comme s'est re-
velee plus tot celle du pere et de la
mere, chacun ne vivant que pour soi
dans une fuite... de soi-meme.

« Es-tu vraiment engage vis-a-vis de
moi, Mick ? demande Sally, la jeune
fille.

- Je suis implique avec toi, repond
Mick, profondement implique. » Ten-
due, angoissee, Sally se precipite sur un
dictionnaire ou elle lit cette definition :
« S'engager : se lier a une personne ou
a une chose au point de limiter volon-
tairement sa liberte d'action. »

- Je m'en vais, replique Mick. Per
sonne, jamais, ne limitera ma liberte
d'action. »

S'impliquer
ou s'engager ?

S'impliquer, s'engager. Ces deux
termes jaillis du texte de la piece Ske
letons sont alles alimenter la reflexion
et les conversations des participants, y
compris d'un celebre compositeur ame-
ricain, John Green, auteur de I'arran-
gement musical de West-Side Story,
pour lequel il a obtenu un des cinq
Oscars qui ont marque sa carriere.

« Nous sommes tous dans la confu
sion a propos de la difference entre
« s'impliquer » et « s'engager », a-t-il dit
un matin a ce sujet. Pour moi, la prin-
cipale difference, c'est que I'engage-
ment implique une foi, que ce soit la

foi en soi-meme ou la foi en quelque
chose qui vous depasse. S'engager, en
fait, c'est signer un contrat, souscrire
une obligation. Pour y arriver, on a
besoin d'aide et cette aide vient par la
foi.

« Quand on s'implique dans quelque
chose, on est volontaire ; on le fait parce
qu'on le veut.

«L'engagement, par contre, exclut
cette attitude. II ne comporte pas de
porte de sortie. On ne peut pas se retirer
d'un engagement en disant: « Desole,
j'ai autre chose a faire. » Celui qui agit
de la sorte se retrouve aussitot avec le
pire des fardeaux : une mauvaise
conscience.

«Quelle est la plus grande recom
pense de l'engagement ? La joie, bien
sur. Une joie profonde, qui vient du
fond de I'ame. Alors que, quand on est
implique, il s'agit seulement d'une sa
tisfaction plus superficielle.

« Ceci dit, je crois que le fait de s'im
pliquer, de participer, n'a rien de mau-
vais en soi. La participation vaut mieux
que I'indifference.

« J'ai bientot 78 ans et je continue a
faire du piano, ce que je ne trouve pas
facile. Je dois travailler chaque jour.
Pour mon propre plaisir ? Non. Dieu

^ Pi
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L'acteur anglais Milton Cadman dans ia piece
de Hugh S. Wiiiiams, Squelettes.



m'a donne ce talent pour le plaisir des
autres. C'est un engagement vis-a-vis
de ceux pour qui je joue, vis-a-vis de
vous. Si je ne donne pas ie maximum,
je trahis mon public et ie talent que
Dieu m'a donne. Mais quand je joue
bien, je joue pour vous et pour Lui.

C'est i'accompiissement de mon enga
gement.

« Participer, vous pouvez ie faire
quand vous vouiez, puis passer a autre
chose. Si vous vous engager, ne passez
pas a autre chose, ceia vous rendrait
maiheureux. »

DE LA LOI DE LA JUNGLE

A LA MEDIATION
Lors de la session animee par ies

Americains du nord et du sud, a eu lieu
un seminaire sur la «resolution des

conflits ». J'y ai participe avec enthou-
siasme, comme ii le faut iorsqu'on se
trouve en face de sept Americains, en-
thousiastes eux aussi, speciaiistes de la
pratique de la « mediation » teiie qu'eiie
se deveioppe de plus en plus a tous ies
echelons de la vie sociaie aux Etats-

Unis.

Pourquoi mediation ?

Parce qu'eiie precede d'une evolution
natureiie de la societe humaine, qui
apres avoir connu la ioi de la jungle, a
passe par la phase « ceil pour ceil, dent
pour dent», puis a la notion « un per-
dant, un gagnant », pour s'ouvrir depuis
queiques decennies seuiement a i'idee
qu'un confiit peut conduire a une so
lution creatrice, ou ies deux parties sent
gagnantes. C'est cette derniere concep
tion qu'un mediateur doit avoir a I'es-
prit. Pour ceia, il doit donner le ton,
puis inviter chaque partie en cause a
s'exprimer en toute liberte, mais sans
que I'autre puisse a aucun moment I'in-
terrompre. Processus delicat, mais par-
ticulierement formateur pour celui qui
s'y soumet.

Patience

Le mediateur doit ensuite reformuler

a sa maniere ce que chacun a dit en
s'efforpant d'exprimer I'intention, le non-
dit, tout autant que le reste. II fait
ensuite devant ies interlocuteurs la liste

des sujets de litige dans I'espoir d'abou-
tir - pas forcement au terme de la pre
miere rencontre, on le comprend - a un
accord formel, ecrit de preference, equi-
libre, prevoyant ies moyens pour ies
parties en cause de faire regulierement,
a I'avenir, le point de la situation.

C'est bien sur decrire la, en queiques
phrases, un processus qui implique par-
fois des jours ou des semaines de pa
tience, de revers, d'incertitudes ou meme
d'echecs.

Nous nous sommes inities a ces pra
tiques, par groupes de deux ou de trois,
et en avons apprecie la dynamique, que
ceia concerne les rapports entre indivi-
dus, entre groupes sociaux ou meme les
relations internationales. Plusieurs par
ticipants europeens se sont d'ailleurs de-
mande si de telles pratiques ne devraient
pas faire I'objet, dans les cycles d'en-
seignement scolaire, d'un apprentissage
systematique.

Antlclper

Pour nous qui avons eu la chance,
depuis un bon nombre d'annees, d'etre
formes aux idees du Rearmement mo

ral, ou la resolution des conflits nous
interesse moins en elle-meme qu'en
function de la guerison durable des
haines et des rancceurs qu'eiie peut pro-
voquer chez les antagonistes, la media
tion peut nous paraitre une technique
par trop systematique. Impregnes qu'ils
etaient de I'atmosphere de Caux, les
animateurs du groupe de travail etaient
eux-memes parfaitement conscients du
danger qu'il y aurait a ne pas voir,
derriere les conflits, les individus dans
leur unicite et dans leurs potentialites.
Mais nous avons beaucoup appris a etre
ainsi plonges dans une autre faqon de
faire, dans une technique qui a donne,
surtouf aux Etats-Unis, la preuve de son
efficacite et qui permet dans bien des
cas de regler des conflits qui auraient
inexorablement abouti, autrement, avec
les aleas que Ton salt, dans I'enceinte
des tribunaux.

Apres le depart de nos formateurs,
d'autres rencontres ont mis I'accent,
utilement, sur la necessite d'aller plus
loin et de chercher, dans les relations
intercommunautaires et internationales,
a anticiper les conflits en en discernant
les germes dans revolution des societes.
Une tache qui devrait concerner en pre
mier lieu ceux qui se reclament du
Rearmement moral.

J.-J. ODIER

PHOTOS : M. Bhagwandas: p. 13 ; Col
lection prlv6e : p. 6 : Fleury: p. 4 ; D.
Mayor : pp. 1, 9 et 11 ; New World News
archives : p. 3 ; O.M.S.: p. 8 ; Edward
Peters ; p. 14 ; 0. Spreng : p. 5.

UN ARTICLE
DE LA NZZ

Le celebre quotidien suisse Neue
Ziircher Zeitung, qui compte parmi les
journaux les mieux informes et les plus
influents du monde, a public le 16 sep-
tembre dernier un article sur Caux in

titule : « 40 ans de Rearmement moral. »

L'auteur de cet article evoque notam-
ment la personnalite de Frank Buch-
man, le fondateur du Rearmement
moral, pour qui, ecrit-il, « une amelio
ration de I'etat du monde n'etait envi-

sageable que lorsque chaque individu
commence par soi-meme en se plagant
dans la perspective d'un engagement
ethique. »

« Le mouvement dirige par Buchman,
poursuit I'article, a joue un role impor
tant, au lendemain de la seconde guerre
mondiale, pour la reconciliation de I'Al-
lemagne et du Japon avec la commu-
naute Internationale. Aujourd'hui 11 se
concentre surtout sur le renforcement

des liens avec les pays du tiers-monde.
L'idee directrice reste I'elaboration d'une
« infrastructure morale » pour le chan-
gement du monde, par I'obeissance a la
volonte divine.»

Passant egalement en revue les inter
ventions marquantes de I'ete 1986 a
Caux (le cardinal Konig, le president
du CICR, les autorites civiles et reli-
gieuses du canton de Vaud), l'auteur de
I'article souligne le role economique que
Caux joue dans la region, contribuant
ainsi au rayonnement de cette partie de
la Suisse.
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MESSAGE
BRESILIEN

Au printemps dernier, les
6qulpes du Rearmement mo
ral au Bresil ont Ianc6 a

une vaste echelle un mes

sage a la nation intitule
Naissance d'une ere nou-

velle.

A un moment ou le pre
sident Sarney imposait au
pays un traitement de choc
pour freiner i'inflation (qui
atteignait un taux record de
250 % et a ete r^duite d

moins de 10%) ce message
met les Bresiliens au defi

de faire passer I'interet na
tional avant leurs interets

personnels.

L'impact .du message a
ete considerable. Soixante

parlementaires ont .ecrit ou
telegraphie a ses auteurs
pour les remercler. Des
quatre coins du pays ont
afflue des demandes de cen-

talnes, voire de mllllers
d'exemplaires du texte, ema-
nant d'hommes et de femmes

de toutes conditions d^sirant

le diffuser autour d'eux.

La diffusion de ce message
du Rearmement moral s'ins-

crit parmi piusieurs tenta-
tives d'insplration parallele
destinees a susciter un res-

saisissement national face

aux defis auxquels le Bresil
est confronts. Les Br6siliens

ont ainsi pu prendre connais-
sance d'un appel du pr6-

DESPERTSR DE UMA NOVA ERA

Le message br^silien.

sident de l'Acad6mie

nationals des Lettres et d'un

article retentissant de Mgr
Salles, cardinal-archeveque
de Rio, intitule ; « La morale :
tout de suite I »

NIGERIA:
LE REARMEMENT

MORAL
SOLLICITE

Les Nigerians presents cet
et6 a Caux ont annonc6 que,
par une iettre dates du 20
aout, le D6partement du Ser
vice national de la Jeunesse

de leur pays avait confirm^
sa decision de faire appel
a une Equips du Rearmement
moral pour participer a la
formation des jeunes Nige
rians.

A la suite de la guerre
tribale qui avait d^chire le
pays, le gouvernement en
courage depuis 1973 les
jeunes Nigerians ayant ter-
mine leurs 6tudes universi-

taires a se connaitre par-
dela les differences tribales

en leur faisant suivre, au
d6but de leur service civil

obligatoire d'un an, qui a
lieu en dehors de leurs pro
vinces d'origine, un «cours
d'orientation » d'un mois.

40.000 6tudiants ont ete ap-
pel6s en septembre de cette
an nee.

C'est a la suite de re

commendations emises de

divers c6t6s sugg6rant une
plus grands part donnee dans
ces cours a la formation

morale et civique que le
Rearmement moral a 6te

soiiicite. L'6quipe de vingt
personnes qui a ete appelee
a partir le 13 septembre
pour trois semaines devait
notamment donner dans six

centres provinciaux sur les
vingt que compte le pays
des representations d'une
piece de theatre, L'Etape
suivante, et des projections
du film Liberty.

Depuis trois ans d6jd, un
certain nombre de jeunes
qui en avaient fait la de
mands ont 6t^ autoris§s a

accomplir leur service natio
nal au sein des equipes
permanentes du Rearme
ment moral.

PREMIERE

A CANBERRA

Organis6e par is ministers
australien des Affaires etran-

geres, la premiere represen
tation du film Pour I'amour

de demain a eu lieu a Can

berra is 17 septembre der
nier dans une sails de la

Biblioth^que Nationals.

Deux-cent soixante-cinq
personnes ont assists a cette
projection. C'est le ministre
des Affaires 6trangeres lui-
meme, M. Bill Hayden, qui
a accueilli les invites, puis
passe la parole a M. Kim
Beazley, figure marquante du
travaillisme australien et an-

cien ministre de I'Education.

« M. Beazley considers que
ce film apporte une contri
bution importante a I'Annee
Internationale de la paix, a
declare M. Hayden, et c'est
pour cette raison que je suis
heureux de participer a la
projection de ce soir. »

Dans sa presentation, M.
Beazley a dit que ce qui
etait important dans le film,
c'etait la fagon dont Irene
Laure - dont le temoignage
est relate - s'etait attaquee
au problems de la haine.
« La haine peut susciter une
reaction, voire une revolu-

Bill Hayden, ministre des Affaires
etrangeres.

tion, a-t-il souligne, mais ja-
mais une renaissance. Ce

qui s'est passe entre la
France et I'Allemagne releve
de la renaissance et est en

contradiction avec les deux

cents ans d'histoire qui ont
precede. Irene Laure a brise
les vieux moules. Elle a

declsnche le processus de
paix en s'attaquant d'abord
a ses propres torts. »

La plupart des invites sont
restes sur place pour le diner
offert par le ministers des
Affaires etrangeres. Le film
a ete vivement apprecie par
les ministres, parlementaires
et dipiomates - dont vingt-
six ambassadeurs - presents
a cette occasion. Des exem-

plaires de la videocassette
et du livre sur Irene Laure

ont ete vendus en grand
nombre.

1

Pdre et fits: Kim E. Beazley (d g.) ancien ministre de
I'Education et son fits Kim Beazley jr, actuel ministre
de la Ddfense du gouvernement australien.
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AVEC LES DOCKERS
DE MELBOURNE

Les ports sent souvent I'enjeu de
conflits dramatiques. Lorsque la section
des dockers de Melbourne a celebre I'an

dernier le centenaire de sa creation, le
bilan penchait fortement vers ce cote-
la : 75 ans de litiges et de violence, sui-
vis, cependant, par 25 ans d'avancee so-
ciale et de prosperite. Pourquoi ce
revirement ?

Melbourne est devenu une grande
installation portuaire a la suite de la ruee
vers I'or qui, en 1851 et dans les annees
suivantes, a multiplie par sept la po
pulation de I'Etat de Victoria. Pen apres,
une depression a frappe la region et des
milliers de chomeurs ont envahi les

abords du port, rendant meme difficile
la constitution du premier « syndicat des
travailleurs du quai».

Les 900 dockers qui organiserent des
greves pour obtenir de meilleurs salaires
et la journee de huit heures savaient que
des centaines d'autres etaient prets a
leur ravir leur emploi. Grace a la soli-
darite d'autres syndicats, les dockers
I'ont emporte. Leur succes a encourage
la creation de syndicats dans les autres
ports.

Melbourne est aujourd'hui le plus
grand port de marchandises australien,
avec le passage de 3 000 navires et
quinze millions de tonnes chargees ou
dechargees chaque annee. Le syndicat
a grandi lui aussi. II a meme donne au
pays deux premiers ministres. Cepen
dant I'image negative de ce syndicat
persistait avec les batailles permanentes
qui I'ont oppose au gouvernement, aux
employeurs et a la presse, ainsi qu'avec
les conflits internes qui le rongeaient, et
cela jusqu'aux annees cinquante.

Aujourd'hui, le syndicat des dockers
a non seulement retrouve son unite, mais
il joue un role moderateur dans le mou-
vement ouvrier australien.

Les dockers forment un ensemble des
plus pittoresques : a Melbourne, la moi-
tie d'entre eux sont d'origine maltaise,
d'autres viennent de Grece, d'Irlande,
d'Europe de I'Est. La plupart portent
des sobriquets du plus bel effet, qui

jouent sur les mots de leur travail quo-
tidien, intraduisibles dans d'autres
langues et souvent meme hermetiques
aux non-inities.

En 1961, deux factions rivales, I'une
de tendance communiste et I'autre ca-

tholique, se sont affrontees pour elire un
successeur a Jim Healy, le secretaire
general de la Federation des dockers qui,
jusqu'a sa mort, avait entraine et mo
bilise toute la federation tres loin vers

la gauche. C'est alors qu'un groupe de
militants de base, professant diverses
convictions politiques, s'est avise de pro
poser un autre candidat. Quoique ne
disposant d'aucun soutien financier ni
d'aucun appareil politique, c'est ce can
didat, Charlie Fitzgibbon, qui I'a em
porte et a dirige la Federation des
dockeres avec autorite durant les 24 an

nees suivantes.

Une deplorable
image de marque

Le meneur de ce groupe de base, Jim
Beggs, donne sa version des evene-
ments : « Jeune docker, je ne m'interes-
sais nullement a Faction syndicate. Je
n'allais jamais aux reunions. Lorsqu'il y
avait conflit, je partais a la chasse au
canard. Et puis je construisais ma mai-
son dans un quartier residentiel. A cette
epoque, I'image de marque du docker se
resumait ainsi: vols, bagarres et greves.
C'est pourquoi je n'ai jamais dit a mes
voisins ou je travaillais. »

Un jour, un nouveau voisin s'enquit
de la nature de son emploi. Beggs re-
pondit honnetement. «Moi aussi, re-
pondit le voisin, Tom Uren, je travaille
au port. » II etait en fait le directeur
d'une entreprise de manutention. Un
soir, alors que Beggs travaillait encore
k sa maison, 11 constata que son voisin
avait laisse sa lumiere exterieure allu-

mee pour lui faciliter la tache. Leur
amitie s'est scellee. Uren et sa femme

aiderent les Beggs a resoudre quelques
conflits domestiques, en utilisant le
principe ; « Commence par toi-meme ! »

I

Jim Beggs: « Jusqu'a decreter le chapardage
antisyndicai!»

Peu a peu Beggs discerna mieux le
profit du voisin: un employeur pas
comme les autres. Pour lui, les gens
semblaient passer avant le profit. II avait
en fait demissionne d'un poste tres bien
remunere pour une question de principe.
Jim en tira sa propre conclusion : il de-
vait prendre sa part dans Faction syn
dicate.

A cette epoque, les voitures Austin
qui etaient livrees aux concessionnaires
n'arrivaient pas toutes avec la pendule
au tableau de bord, loin de la. L'une de
ces pendules se trouvait comme par ha-
sard dans le foyer des Beggs. «C'est
parfois difficile de faucher quelque chose
dans le port, me dit Jim, mais c'est deux
fois plus difficile de le rendre !» C'est
ce qu'il fit pourtant. Depuis tors, Beggs
a eu Fimpression de pouvoir regarder les
patrons dans les yeux. Et, bien sur, cet
incident lui valut un sobriquet particu-
lierement savoureux.

L'etape suivante fut plus difficile en
core. II se decida a faire des excuses a

un camarade catholique qu'il ne pouvait
pas voir en peinture. Ses origines pro-
testantes d'Irlande du Nord y etaient
sans doute pour quelque chose. Les ex
cuses de Beggs introduisirent un nou
veau facteur dans la vie syndicate. Ces
deux hommes constituerent le noyau
initial du groupe de militants qui pro-
poserent Charlie Fitzgibbon comme
candidat a la presidence. Le resultat des
elections permit de constater que c'est
le vote des dockers de Melbourne qui
fit la difference.

«L'election de Charlie a complete-
ment recentre notre action syndicale, dit
Beggs. Charlie a demontre qu'on pou
vait ameliorer" les conditions de travail



sans aller jusqu'a raffrontement. De-
puis, tons les deux ans, les contrats col-
lectiJFs ont ete renouvel6s sans que soit
perdue une seule heure de travail. »

Les premieres responsabilites de Jim
furent celles de del6gue de quai. « J'avais
rimpression, au d6but, d'Stre comme
une voix dans le desert. Mais j'ai eu peu
^ peu le soutien de mes camarades. Au
bout de quelques mois nous sommes
meme arrives a d6creter le chapardage
comme un acte anti-syndical!» En 1965
il a et6 61u vice-president de section, puis
president en 1971, et il Test toujours.
En 1977, iPdevint 6galement premier

vice-president de la Fed6ration austra-
lienne des dockers.

Chaleureux, astucieux, travailleur,
precis dans son expression, Beggs ne doit
sa popularity ni k un quelconque cha-
risme ni a un militantisme hargneux. Sa
force, c'est le bilan des realisations
concretes avec lesquelles il a gagne la
confiance de ses camarades. C'est aussi

I'appui sans r6serve de sa femme Tui.

Le consensus auquel le gouverne-
ment, le patronat et les syndicats aus-
traliens sont parvenus est admire et
peut-etre mSme envie par beaucoup

d'autres pays. Mais le consensus n'est
pas le fruit du hasard. Des hommes et
des femmes sans nombre, depuis Bob
Hawke, I'actuel premier ministre, y ont
travaille sans rekche pendant des an-
nees. Dans ce vaste effort, la contribu
tion de la Fed6ration des dockers a ete

de poids.

« Continuons a encourager le centre,
dit Beggs, afin que Textreme-gauche et
I'extreme-droite ne puissent pas mettre
en pieces la base de consensus, cette
passerelle qui permet a tous de garder
le contact. » Bonne chance, Jim !

DON SIMPSON

LE MOMENT DE SILENCE :

QUELQUES POINTS DE REPERE

A chacun d'entre nous, en cette
epoque de decouvertes, il appartient
d'explorer des voies nouvelles. Nous
pouvons sans aucun doute nous inspirer
de la discipline et de Tardente impa
tience qui permettent aux savants mo-
dernes d'etre des d^couvreurs, des
hommes prets i I'inattendu dans le do-
maine qui est le leur. Dans celui de I'es-
prit, nous pouvons aussi nous rendre
aptes a la dlcouverte en acceptant hum-
blement I'intervention d'une sagesse su-
pyrieure 1^ ou la sagesse humaine est
restye courte.

Aujourd'hui on pratique partout la
myditation. Sous bien des formes et pour
bien des raisons. Les hommes sont af-
famys de silence, de paix intyrieure tout
autant que d'armistices dans leur monde
dychiry.

Dans ce bouillonnement, quel est le
trait qui caractyrise le moment de si
lence tel que le pratiquait et le recom-
mandait Frank Buchman.

Pour lui, cette discipline syculaire fai-
sait partie d'une fagon de vivre face k
Dieu qui I'absorbait tout entier. L'esprit
et le coeur - domaines spydfiques des
savants et des mystiques - ne comptaient
pas tant pour lui que la volonty. Car une
armature morale est indispensable a la
fois i notre fagon de vivre et a cette pra
tique.
La mythode ? II n'y en a point. Mais

on pent indiquer certains points de re-
pere. Dans les sidcles passys, plus d'un
a pu constater qu'ycrire ses pensyes, c'est
favoriser la clarty. Pour ma part, void
quelques aspects qui comptent:

Remercier. Une ligne directrice es-
sentielle dans mes rapports avec autrui
et avec Dieu. Je commence toujours en
exprimant ma reconnaissance a Dieu.

Voir loin. Prier pour quelqu'un ou
quelque chose qui ne me touche pas di-
rectement yiargit mes pryoccupations
parfois ytriquyes.

Que faire? Cela concerne les direc
tives du jour et aussi des dycisions pry-
cises a prendre, des questions a rysoudre.
Lorsque je me crispe sur tel ou tel pro-
bleme, je regois rarement, semble-t-il,
une ryponse directe et immydiate. Sou-
vent, aprys un moment de silence, tout
prend une allure moins complexe. II peut
arriver que je sois amenye a abandonner
I'affaire totalement a Dieu ou bien a
chercher simplement ce que je dois faire
- ou ne pas faire. Peut-dtre faut-il lever
des obstacles comme la sentimentality
ou le sentiment de ma propre impor
tance !

Nourrir son esprit. II lui faut un ry-
gime sain, qui servira d'antidote aux
tonnes de dysespoir, de scepticisme et de
pollution morale dyversyes par la presse
ycrite et par I'image. Que chacun se
tourne vers les joyaux de sa foi.

Outlier Vheure. A un moment donny,
le temps doit etre rysolument oubliy, les
difficultys et les fascinations de la jour-
nye effacyes. II s'agit de passer de mon
action a Faction divine. Jaillit alors le
sentiment que j'ai une place, un rdle,
que je puis aimer et que je suis aimye.

que ma vocation propre est reconnue
ainsi que celle de chacun de ceux qui
m'entourent. Je suis alors capable de
tourner mon esprit vers I'autre et ses
difficultys, de me mettre k sa place et
de voir juste. Ces qualitys me font dy-
faut par nature. Je trouve aussi I'hu-
mility nycessaire pour accomplir les
taches simples et peu spectaculaires
qu'implique souvent I'appel a suivre la
voie divine.

Democratique

Plus fryquemment, c'est aussi un sen
timent de culpability, d'inutilite, de
pychy qui monte en moi. Inefficacity
impuissance, impurety - «Je ne suis
bonne k rien ». Comment puis-je en sor-
tir ?

Pourtant, j'ai cessy de me torturer
l'esprit k la pensye de mes manque-
ments fryquents. Apres avoir intyrieu-
rement demandy pardon k la fois pour
mon orgueil et pour mes erreurs, j'essaie
de ne pas perdre trop de temps dans les
voies de garage. Mais je ne veux jamais
oublier que rhonnfetety fait partie inty-
grante de chaque moment de silence.
Jamais ce moment n'est complet si le
pychy n'y est traquy sous quelque forme
qu'il se prysente.

La notion de moment de silence est
tout a fait dymocratique. A la portye de
n'importe qui, n'importe ou, dans n'im-
porte quelle situation. Deux conditions
sont requises : la dytermination de cher
cher la volonty divine plutot que la
mienne, et de soumettre mon attitude a
I'ypreuve des critferes moraux absolus.
Comme I'a ycrit T.S. Eliot: le don est
gratuit mais il exige tout.

(D'aprks une intervention a Caux de
Charis Waddy)
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Ses objectifs:

- Mettre en lumiere les experiences humaines qui
concourent a une transformation profonde des men-
talites et des structures de la societe.

- Porter le temoignage d'hommes de conviction et de

foi.

- Aider les personnes a amorcer en elles le processus
du changement.

- Faire connaTtre ies buts, les moyens d'action et les
realisations du Rearmemeni moral.

ABONNEZ-VOUS, ABONNEZ VOS AMIS

Voir bulletin et tarifs en page 2

PARTICIPEZ A SA PROMOTION AUTOUR DE VOUS


