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Bientot les Etats-Unis, TEurope et le Ja-
pon se rassembleront a Tokyo pour une
negociation commerciale aupres de laquelle
les marathons nocturnes de Bruxelles ap-
paraitront vite comme des jeux d'enfants.
Le president Nixon et M. Kissinger nous
ont avertis: les Americains joueront tres
dur.

Quelle sera I'attitude de TEurope ? II sem-
ble evident que si elle aborde ces negocia-
tions sur la defensive, si elle ne songe qu*a
preserver sa prosperite, elle part perdante.
L'un de ses atouts principaux reside dans
son ouverture vers I'exterieur. La com

mission de la CEE, par exemple, proposera
en aout aux Etats africains associes de ga-
rantir les recettes d'exportation de leurs
produits de base. L'Europe ne pourrait-elle

Ce n'est pas une utopie
Cette association entre les economies oc

cidentals et celles du tiers monde n'est pas
une belle idee formulee par des economistes
bien-pensants. Des precedents existent. En
rendant hommage a la vie et a Faction de
Robert Carmichael, qui a longtemps pre
side I'industrie europeenne du jute, ce nu-
mero rappelle ce qu'un homme peut faire
pour transformer des relations economiques
en fonction d'imperatifs humains.
A Caux, cet ete (voir en fin du numero), il

se battre pour que les Etats-Unis et le Japon
s'engagent a leur tour dans cette meme di
rection ?

Ces relations economiques d'un type nou-
veau, unissant les economies occidentales a

celles du tiers monde, ecarteraient delibere-

ment les effets de domination pour faire
place a des rapports de service: les possibi-
lites et les conditions de vie des hommes qui
produisent seraient appreciees au meme ti-
tre que les exigences de rentabilite des eco
nomies qui consomment.

II y a la, pour I'Europe, une chance a
saisir qui ne se representera plus. La liberte
dont elle jouira demain ne depend-elle pas
des responsabilites qu'elle aura su prendre
aujourd'hui pour I'ensemble du monde?

sera question de la maniere dont on peut
eviter qu'une guerre economique ne se de-
clenche entre les Etats-Unis, I'Europe et
le Japon, et avec les pays detenteurs de
matieres premieres dont ils ont besoin. Ne
s'agit-il pas, fondamentalement, de creer des
relations nouvelles entre les hommes, quels
qu'ils soient ? Ce n'est pas simplifier le pro-
bleme que de I'affirmer, mais bien poser
la seule base realiste qui permette de le re-
soudre.

Gratuite fXl

Depuis que les Postes ont reorganise la
distribution du courrier, nous avons un nou-
veau facteur qui dessert le village et les ha-
meaux environnants a bord de sa petite ca
mion nette jaune.

C'est un jeune gars, rapide, precis, sou-
riant, qui a Fair de vouloir distribuer, en
plus des lettres et des journaux, toute la
bonne volonte, la gaiete, la joie de vivre
dont il deborde.

Un beau jour, nous avons appris par une
vieille dame du village qui vit seule et ne
se deplace plus guere, que notre jeune fac
teur passait la voir tous les jours, meme
sans courrier. II s'enquiert de ses besoins,
lui rapporte de la ville ce qu'elle ne trouve
pas a la boutique du village et fait dans son

petit logis tout ce qu'un fils ferait norma-
lement pour sa mere.

C'est un exemple entre mille de cette
« activite gratuite » — et tres souvent bien
cachee — qu'un de nos lecteurs, dont nous
avons public la lettre le mois dernier, re-

clamait comme un remede a Fesprit de
lucre.

Le coeur de Fhomme est ainsi fait qu'il
trouve plus de satisfaction a se donner qu'a
se vendre. II n'y a jamais assez d'argent
pour contenter ceux qui se plaignent d'en
faire toujours trop pour ce qu'ils gagnent.
Tandis que Feffort gratuit fait pousser la

joie comme le soleil apres la pluie fait pous
ser Fherbe.

Philippe Schweisguth.
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CINQ ANS APRES

LA REVOLUTION EN SURSIS
laillefer

Mars 1973, Des journees de printemps a
la chaleur estivale voient eclater a Paris une
nouvclle revolte. Par milliers, lyceens et etu-
diants descendent dans la rue, defient les
forces de I'ordre, couvrent de slogans les
murs de la ville et les couloirs du metro.
Les detonateurs de cette crise : la mise en
application d'une nouvelle loi sur le service
militaire et la creation d'un nouveau di-
pldme, le DEUG (diplome d'etudes univer-
sitaires generales), destine a sanctionner les
deux premieres annees d'universite.

D'un bout a I'autre de la nation, on s'in-
terroge; est-ce le commencement d'une
nouvelle « revolution » comme celle d'il y a
cinq ans ? L'esprit de mai va-t-il renaitre —
comme le souhaitent les manifestants qui
scandent: «Chaud, chaud, le printemps
sera chaud» — parce que les aspirations
profondes de la jeune generation n'ont ete
en rien satisfaites ?

Ainsi la situation presente apparait-elle
composite, inquietante par les incertitudes
qui semblent peser sur I'avenir, encoura-
geante pourtant a bien des egards : car Ton
decouvre que partout ou un individu re-
garde les fails avec lucidite, se remet en
question lui-meme et decide de changer,
renait aussitot I'espoir.

Ceux qui contestent, protestent et mani-
festent aujourd'hui avec tant d'ardeur, se
rapprochent-ils de solutions, d'un mode de
vie qui rende I'humanite plus vivable ? Ont-
ils franchi le pas qui va de la «prise de
conscience» a la prise de responsabilite ?
Estiment-ils que des transformations vala-
bles, acceptables au niveau des preoccupa
tions de societe sont nees de ces fameux

« evenements» ou vont naitre d'autres se-
cousses a venir ?

Si la crise de mars n'a pas conduit a un
nouveau mai, elle aura eu du moins le me-
rite de braquer le projecteur sur un besoin
profond de la nation : I'insatisfaction de la
jeune generation.

« Nous voulons un monde nouveau
et original»

Pourtant, aux yeux de la grande majorite
de ceux qui ont ete directement meles a
I'action de mai 68, meme de celui qui
avoue, le sourire aux levres, que «taper
sur les C.R.S. etait devenu une fin en soi
et non un moyen », il en est reste un acquis
incontestable.

Pour cet etudiant, aujourd'hui eleve en
sciences economiques, et qui admet n'etre
pas engage en quoi que ce soil, mai 68 a
permis bien des choses : la discussion avec
les professeurs, qui se fait maintenant d'egal
a egal, la possibilite de mettre en doute la
tendance de tel cours ou de telle bibliogra-
phie de meme que I'installation de panneaux
d'affichage politique a I'interieur des uni-
versites, ce qui a implique un veritable ap-
prentissage de la part des usagers de ces
panneaux.

« Les etudiants vous abordent plus faci-
lement», nous confirme I'economiste Rene
Passet a qui a ete confiee a la rentree d'oc-
tobre 68, la delicate direction du centre
Assas, dont les locaux sont utilises par deux
universites, I'une a tendance gauchiste, I'au
tre a tendance de droite. «Ils ont faim et
soif de contact, ajoute-t-il. Pendant mai 68,
ils venaient s'agglutiner autour de moi.

C'etait la le reflet du drame que nous vi-
vons avec cette societe sans pere. C'est de
la que vient la violence de I'accusation cen
tre le prof, qui n'etait pas I'homme qu'ils
voulaient. Maintenant, je fais cours au mi
lieu de mes 1700 eleves de premiere annee,
a I'aide d'un micro balladeur, qui permet de
circuler dans les travees de I'amphitheatre. »
II nous explique qu'il a eu recours a cette
pratique apres avoir eu une « revelation »,
lors d'une surveillance d'examen en juin
1968 : « Je me suis mis au fond de la salle
tandis que mon collegue etait dans la chaire
et soudain je me suis vu moi-meme avec les
yeux de I'etudiant: une ombre floue, por-
tant la robe du juriste, installee dans une
chaire lointaine. J'ai compris que Ton peut
se revolter devant une telle abstraction et
cela m'a determine a changer mes metho-
des. Maintenant, deux regards peuvent se
croiser, je peux repeter une phrase pour un
etudiant qui n'a pas compris. »

« La participation ne se donne pas,
elle se conquiert»

Un autre professeur, qui enseignait a Nan-
terre a I'epoque et qui a publie une remar-
quable petite etude sur ses experiences i
ecrit dans son avant-propos : «Compren-
dre [les etudiants] n'est ni aise ni rapide...
On a a bousculer des positions acquises,
des idees arretees, des defenses interieures...
Tout au long de ce mois de mai 1968, j'ai
resiste a comprendre avant de me laisser

' Epistdmon, «Ces iddes qui ont dbranld la
France », A. Fayard, dditeur.



Paris, mars 1973

aller au sens de ce qui, d'episode en episode,
emergeait. Comprendre le changement, c'est
soi-meme changer. J'ai eu des acces de co-
lere et de peur, des envies de tout laisser

tomber. Je me suis tu quand il aurait fallu
parler. J'ai tranche d'un ton cassant quand
ecouter ou persuader eut ete preferable...
L'avantage que je retire des a present du
nouveau regime, c'est que je ne m'ennuie
plus. J'etais devenu un gestionnaire, un pla-
nificateur, un comptable... Les etudiants
sentaient que je me preoccupais non pas tant
d'eux que de la machine... Pour la premiere
fois cette annee, j'avais songe a changer de
metier. Depuis le mois de mai, I'universite

a nouveau m'interesse.»

D'autre part, il est incontestable que la loi
d'orientation votee en novembre 1968 a ap-
porte des changements. Suivant trois grands
principes de mai: autonomie, cogestion et
respect des libertes politiques et syndicates.
Elle a accorde aux universites une large au
tonomie en matiere pedagogique, adminis
trative et financiere, chaque etablissement
disposant desormais d'un credit global de
fonctionnement. Les etudiants ont obtenu

d'etre representes (jusqu'a 50 "/o des sieges)
a tous les niveaux de gestion et les chaires

attribuees definitivement a un professeur
titulaire ont ete supprimees. Les cours ma-
gistraux ont perdu de leur importance au
profit des travaux diriges par groupe et le
systeme du controle continu a remplace
partiellement I'examen traditionnel.

Des militants de I'UNEF-Renouveau (ten
dance communiste) de I'Universite de Vin-
cennes, nous declaraient: « La loi d'orien

tation etait une bonne base, mais elle n'a
jamais ete appliquee.» Ce qui n'est que

partiellement exact. Dans I'esprit de nos
interlocuteurs, c'est le gouvernement qu'il
faut accuser de cet etat de choses. Pourtant

le contact avec de nombreux etudiants et

enseignants conduit a supposer qu'il y a
d'autres responsables. Peu d'etudiants par-
ticipent aux elections de leurs representants.
Ils trouvent ces scrutins trop «politises».
Notre etudiant en sciences economiques
nous explique: « Les etudiants moderes ne
s'organisent pas. La majorite d'entre eux
pensent surtout a leur carriere. Je suis tres

personnel et egocentrique moi-meme, mais
il y a des pressions qui viennent d'ailleurs,
cela devient de plus en plus difficile de
donner aux gens des ideaux quand les hom-
mes au pouvoir n'en font pas preuve.»

Qui brisera le cercle vicieux ? C'est la

question que Ton peut se poser. Une etu-
diante qui se prepare a faire une carriere
dans I'interpretariat nous confirme ce point
de vue: « Les etudiants autour de moi se

posent relativement peu de questions. Ils
aspirent a une bonne carriere, a la possibi-
lite d'avoir des loisirs interessants et des

vacances suffisantes. II y a un petit noyau
de militants, mais I'immense majorite, dont
je fais partie, est plutot egoiste et a horreur

du proselytisme. »

La remarque d'un professeur d'economie
sociale de Paris prend alors tout son sens:
Plus les structures sociales sont gen^reuses
(Red.: et il est indeniable que la loi d'orien
tation allait dans le sens de la generosite),
plus elles sont moralement exigeantes. Si

vous voulez construire une societe soclaliste,

il faut des gens qui respectent volontaire-

ment une discipline de travail, qui soient

d'une honnetete rigoureuse, qui cherchent

leur satisfaction dans le bon fonctionnement

de Faction collective, qui participent acti-
vement aux decisions. Ce comportement im-

plique une grande rigueur a I'egard de soi-
meme. » Et ce meme professeur de nous
confier sa deception devant le nombre trop
faible d'etudiants prets a faire fonctionner
les nouvelles structures de I'universite.

« Les etudiants ne s'interessent pas
tant d ce qu'un professeur a dans
la tete qu'a ce qu'il a dans le ventre »

D'autres enseignants ont reconnu devant
nous que tous les membres du corps profes-
soral ne faisaient pas davantage preuve d'un
sens de responsabilite suffisamment deve-
loppe. Un professeur de fran9ais de Nan-
terre nous disait: « Pour de nombreux col-

legues, les greves etudiantes sont I'occasion
revee de prendre des vacances supplemen-
taires et les etudiants s'en rendent compte.
Cela ne peut gagner leur respect.»

Pourtant, 9a et la, des hommes ont decide
de jouer le jeu, quelles que soient les cir-
constances. Ils parlent avec conviction de
leurs experiences.

David C. etudie depuis deux ans a I'Uni
versite de Vincennes ou, d'apres lui, «se
font les experiences les plus interessantes
en France». II ne faut pas s'arreter aux
aspects «folkloriques»: cheveux longs,
crasse et graffitis sur les murs, mais voir ce

qu'il y a derriere», dit-il. «Evidemment,
pour beneficier des methodes d'enseigne-
ment pratiquees ici, il faut montrer beau-

coup d'initiatives et ne pas relacher son ef
fort, autrement on est vite perdu. »

Tout en nous signalant au passage le seul



« On juge un intellectuel non sur ce qu'H pense,
mais sur le rapport entre ce qu'il pense et ce qu'il fait»

amphitheatre de I'unlversite — « une ruine
prehistorique » — 11 nous explique qua pres-
que tous les cours magistraux ont ete sup-
primes. La matiere traitee n'est pas imposee
par le professeur, mais decidee en debut
d'annee avec les etudiants.» Pour qua le
cours demarre bien et qu'on ne se perde pas
en discussions steriles, il faut un enseignant
qui soit en meme temps un animateur de
premiere classe, ce qui n'est pas toujours le
cas», admet-il. Pourtant, il se felicite des

rapports cordiaux qqi regnant entre ensei-
gnants et etudiants en histoire. «Si Ton
manque un cours pour une raison valable,
on peut facilement telephoner a un assistant
ou meme a un professeur et il vous aidera
a rattraper votre retard.» Les horaires sont
etablis de telle fafon que meme les salaries
peuvent suivre les cours.
Pour que r« experience Vincennes » mar-

che, il faut evidemment des professeurs qui
soient plus que des hommes de science et
des etudiants qui soient plus que des « con-
sommateurs passifs ».

Maurice Graber, un Suisse, preparait une
these de theologie a Paris en mai 1968.
L'annee suivante il devenait assistant a la

Faculte de theologie de Geneve ou les eve-
nements parisiens avaient fait leur marque.
Pour lui, la qualite des relations humaines
fournit une des cles du developpement har-
monieux des institutions universitaires. « A

Geneve, en 1969, j'ai senti un gigantesque

desarroi, raconte-t-il, meme si certaines re-

formes s'etaient operees, les etudiants
avaient I'impression que la situation etait
bloquee et les professeurs devant le desert
etudiant, hesitaient a introduire de vrais

changements. Cette situation m'a pousse a
passer les trois quarts de mon temps en
taches non academiques, a rencontrer les
etudiants en dehors des cours, la oil ils se

sentaient vraiment en confiance. Les ensei-

gnants, avec lesquels j'entretenais par ail-
leurs d'excellents contacts, trouvaient cela

tres bien mais en fait ils me deleguaient une
responsabilite qu'ils auraient du assumer
eux-memes.» Maintenant aumonier protes-

liers de ses camarades elle en etait ressor-

tie cependant desabusee. «Tout a fini en
queue de poisson, rappelle-t-elle. Le retour
de De Gaulle et son discours, je les ai res-
sentis comme une declaration de guerre. J'ai
eprouve une haine terrible contre le regime.
La chape allait retomber.

« Ouvrez les fenetres de votre coeur »

« Les etudiants etaient trop romantiques,

trop peu politises. Ils manquaient de rea-
lisme, de discipline, de cohesion. Les assem-
blees generales se deroulaient dans la pa-
gaille. Les militants avaient tendance a etre
doctrinaires et rebutaient les non-politises
par une phraseologie incomprehensible.
Nous etions pour la plupart celibataires et
non salaries. Nous n'avons pas compris que
le monde du travail avait son organisation

a lui et ne pouvait abandonner, pour une
grande aventure, ses objectifs a long terme.
« Finalement, mai 68 a ete plus une re-

volte qu'une revolution. Une sorte de jeu.

Dejean - Gamma

M

L'Assemb16e natlonale Une Election d Nanterre

Responsabilite e tous les niveaux

Le professeur Passet anime a Assas une
equipe de 25 assistants dont les opinions
varient du liberalisme economique au

marxisme. «Le travail d'equipe est beau-
coup plus developpe qu'avant 1968, souli-
gne-t-il. Certes, c'est « usant» d'animer un
groupe aussi diversifie, mais c'est une ex
perience extremement enrichissante.»

tant de I'Universite de Geneve, Maurice

Graber estime que le role du chretien a
I'universite est d'etablir des «lieux de com

munion authentique ».

Noelle Mariller, aujourd'hui cadre dans
une maison d'edition, s'etait lancee dans les

evenements de mai 68 avec enthousiasme.

Elle etudiait alors a Dijon. Comme des mil-

Beaucoup d'aspirations justifiees, mais pas
d'attitude responsable qui prenne le relais.
Pour moi, l'annee 1968-1969 a ete morne

et triste. J'etais desesperee et j'ai refuse de
participer aux elections introduites par la
loi d'orientation. J'avais I'impression que les
etudiants ne pourraient jamais faire passer
aucune de leurs propositions. »



{<L'humanite n'est pas un etat a subir
c'est une dignite a conquerir»

Si, en derniere analyse, tout cela n'aboutit
pour tant de jeunes, qu'a desillusion ou de-
faite, se pose alors une question essentielle :
ou et comment trouver ce qui satisfait en
profondeur et de fafon durable? Les ins
truments d'un renouvellement de la societe

au niveau de I'individu sont-ils accessibles ?

« Vivre, c'est r^inventer la vie »

Noelle Mariller nous fait part alors de
I'itineraire qu'elle a suivi depuis; «Dans
les annees suivant mai 68, alors que je me
trouvais devant un grand vide ideologique,
j'ai rencontre des gens qui m'ont propose
autre chose. J'ai entendu un jour un patron

s'exprimer en des termes qui m'ont boule-
versee. Sa femme a aussi parle et a dit
qu'un vrai couple etait fait pour construire
ensemble et qu'ensuite I'oubli de sol neces-
saire a la vie conjugale suivait naturelle-

ment. D'un seul coup, j'ai eu la vision d'un
autre monde ou les rapports sociaux (et fa-

miliaujq les deux etant lies) pouvaient etre

differents. A Caux, cette impression s'est
renforcee. Cela a eu des consequences sur
ma vie personnelle. Je m'entends mieux avec

mon frere. Je crois que j'ai appris a etre
plus attentive aux gens. Cela a donne un au

tre sens a mon desir d'ecrire. Auparavant,
c'etait pour grimper a I'echelle, maintenant
j'ai en plus un desir de temoignage, et d'ai-
der les gens.

« En 1968, les etudiants se battaient moins

pour des idees que pour un changement
des relations humaines. Tout le monde main-

tenant s'interesse a la qualite de la vie. On
devrait comprendre que cela n'est pas sim-
plement de ne pas etre bouscule dans le
metro ou d'avoir plus de loisirs, mais aussi

de trailer ses collegues equitablement, d'etre
libre de toute amertume.» Et Noelle, qui

figurait parmi les dix-sept jeunes Fran?ais
responsables de la rencontre « Piques 73 a
Paris », conclut: « Une des causes de nom-

breux conflits personnels ou politiques est

la peur de I'autre, due le plus souvent a un
manque de connaissance, ou celle de I'ave-

nir. A Paris recemment, nous etions deux

cents decides a n'avoir peur ni des autres
et de leur jugement, ni de I'averJr, decides

au contraire a nous sentir responsables. C'est
avec la ferme resolution de porter dans nos
pays, nos families, nos occupations respec-
tives le climat de sincerite et de confiance

absolues qui regnaient a nos reunions que
nous nous sommes separes. »

Et lorsque nous demandons au professeur
Passet ce qu'il attend des etudiants, voici
ce qu'il nous repond : « Le sens des respon-
sabilites. Que les jeunes remettent en cause
toutes nos conceptions de vie, cela m'est
egai; ils sont la pour 9a s'ils le font sans
mepris pour leurs aines et en s'interrogeant
sur ce qu'ils veulent mettre a la place. Car
on ne pent remettre en cause un systeme de

valeurs que si I'on est soi-meme porteur d'un
autre systeme de valeurs. II n'y a de societe

que s'il y a un certain nombre de regies et
de buts communs. Ou bien un groupe les
secrete spontanement pu ils lui sont imposes
de I'exterieur. Un groupe d'hommes qui n'a
que des droits est mur pour la dictature.»

« Tout enseignant est enseigne,

tout enseigne est enseignant »

Enseignants ou enseignes, revolutionnai-
res ou ranges, tous nos interlocuteurs ont,

d'une fagon ou d'une autre fait des choix
de vie. Certains ont admis leur egoisme;
d'autres nous ont raconte leurs experiences
de « participation » et de « remise en ques
tion de soi» sans cacher ce que cela a im-
plique d'efforts et de sacrifices personnels,
sans s'en plaindre non plus. « Plus les struc
tures sociales sont genereuses, plus elles sont
moralement exigeantes. » Cette formule doit

retentir comme un defi lance a tous ceux

qui veulent « changer la vie ». Souhaitons
qu'il se trouve a I'universite assez d'hommes

et de femmes qui la relevent et s'en inspi-
rent dans leur vie et leur pensee.

* Les intertitres de cet article ont 6t6

reprls des Inscriptions et declarations qu'on
a pu lire sur les murs de Paris et sur les

banderoles des manifestations etudiantes de

puis 1968. R6d.

Quelques-uns des jeunes Franpais et Suisses,
anlmateurs de la rencontre «P3ques 73 ^
Paris», que nous avons relat6e dans notre
dernier numero et qu'6voque dans cet article
Noelle Mariller (3^ en partant du haut)
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Robert Carmichael a ete un decouvreur. II eut ie

courage d'explorer jusqu'au bout les implications de
sa vie patronaie. Parce qu'il vouiait en mesurer toutes
ies responsabiiites, ii dut en abandonner beaucoup
de privileges.
A cause de cet abandon, ii a fait respecter ies res

ponsabiiites patronaies par des centaines de militants
ouvriers dans maints pays. A cause de son engage
ment, ii a partag6 avec ceux-ci i'aventure d'explorer
des solutions originaies, de mettre en place des struc
tures nouveiles, de faire ceuvre de pionnier dans ie
domaine social et economique. Soutenu par ies hom-
mes qui s'6taient ranges k ses cotes, ii est aiie en
decouvreur au-dei& des frontieres de son Industrie na-

tionaie, des iimites de i'Europe meme, de la dimension
mondiaie de i'industrie du jute, pour essayer de se

ROBERT CARMI
1900-1973

« C'esf en 1948, raconte Robert Carmichael, que je suis
venu pour la premiere fois i Caux et que j'ai d4cid6 de
vivre ia quaiit6 de vie qui m'dtait propos6e. »
« L'ann6e suivante je me retrouvais a Caux assis a ia

m§me tabie que Maurice Mercier. Je i'avais atfronte avec

vioience dans ia n^gociation des accords Matignon en 1936.
II 6tait aiors communiste et repr§sentait ies 800 000 ouvriers
du textile tandis que je representais ies industrieis. A Caux,
nous avons trouv6 un but commun et avons tous ies deux

profond6ment changd.»
Les noms de ces deux hommes demeureront lies, pour

beaucoup, aux attitudes nouveiles qui ont animd ies rapports
sociaux dans i'industrie textile et aux accords qui ont 6t6
sign6s, bien en avance sur d'autres professions. Maurice
Mercier, devenu en 1947 secretaire de la Federation du

textile Force Ouvriere, et Robert Carmichael (tous deux sur
la photo ci-dessus) donnaient priorite k ia revolution de
I'homme. La bataiiie qu'iis ont menee cote k cote a prouvk
au monde que ies intkrets de ciasse peuvent etre transcendes
par une passion commune de transformer ia societe. La
maiadie ies a emportds tous deux k neuf mois de distance.

pencher avec soiiicitude, comme patron, sur ies be-
soins de i'humanite.

Le trenchant de sa qualite personneiie a pourfendu
bien des prejuges, atfronte i'hostilite, mais entraTne
dans son siiiage un nombre inestimable de ses coli6-
gues industrieis, de militants syndicaux ou ouvriers,
de personnaiites poiitiques, de jeunes, d'hommes
d'Eglise, d'hommes ordinaires.
Lorsque Robert Carmichael recevait a dejeuner, en

1948, un jeune Anglais inconnu qui s'6tait tout bonne-
ment invite par telephone, ii etait loin de soupponner
ie bouieversement que cette visite apporterait a toute
son existence. D'abord dans son cadre familial sur

iequei, comme ii disait iui-meme, i'autoritarisme patro-
nal avait queique peu deteint. Puis dans i'entreprise
qu'il dirigeait a iViontereau et dans tous ies organismes



Robert Carmichael descendait d'une famille de filateurs

6cossais fix6e en 1848 prbs d'Amiens. On filait le lin
dans la vallde de la Somme. Les Carmichael y apportent
le jute Indlen et lancent une nouvelle Industrie textile
qui prosp6rera pendant un slecle.

Mobilise k la fin de la premlkre guerre mondlale, Robert
Carmichael n'a pas le temps de pousser loin ses ktudes
et k 22 ans II commence aux cotks de son grand-pkre
son apprentlssage de chef d'Industrle. Tandls que son pkre
dirlge les usines, II se forme k la gestlon de I'affaire
dans la mellleure tradition kcossalse de rigueur financlere.

C'est sans doute la ralson quI le fait cholsir tres jeune
pour prendre des responsabllltks dans I'organlsatlon
patronale. II est nommk president du Syndlcat gknkral de
I'Industrie franqalse du jute dks 1935.

Cl-contre: devant la statue d'un de ses ancetres

k Dundee.

M. et M"®

Carmichael que

f'on volt Id avec

I'une de leurs

petltes-fllles,

avalent celebrk

ran dernier leur

cinquante ans de
marlage. Leur
foyer s'etalt

ouvert k d'lnnom-

brables vislteurs

d'Europe et
d'outre-mer.

HAEL - Les nouvelles frontieres de rindustrie

Cl-contre : Robert Carmichael k Caux

avec M. de Prkclgout (k drolte)
et M. Jean Rey,

anclen prksldent de la Commission
des Communautes europkennes.

Le combat menk par Robert Carmichael
dans le monde s'appuyalt sur la
transformation des rapports humalns quI
s'ktalt opkrke dans sa famille, puls dans
les entreprlses qu'll dirlgealt. Id,
on le volt a Montereau, avec les
ouvrlers de son usine dont II disalt

avoir tant apprls.

oCi il detenait quelque responsabilite. Quelle ne fut pas
la surprise d'un de ses amis lorsque Robert Carmichael
iui dit un jour: « J'aimerals que tu viennes chez moi
pour que nous examinions i'ensembie de ma situation

financiere et que tu m'aides a en soumettre chaque
aspect, sans Idee precongue, a ia volonte de DIeu. »
Un jour, des amis iriandais ie presserent de partici-

per k une rencontre ou devaient se retrouver des pro-
testants et des cathoiiques de Belfast. « Je souhaitais
sincerement y alier, dira-t-ii plus tard ; d'un autre c6t§,
je tenais beaucoup & ne pas manquer une reunion
professionnelie au cours de iaqueiie j'entendais faire
adopter une decision importante.

« L'idee me vint aiors non seuiement d'accepter
i'invitation iriandaise, mais de demander h mes coi-
legues que ia reunion soit presidee par i'homme

Lorsque Robert Carmichael fut promu offlder de I'Crdre
du mkrite, M. Jean de Prkdgout, prksldent de I'Unlon des
Industries textiles, a declare : « Vos decisions et vos avis

ont toujours kte marquks d'une vue clalrvoyante des kvolu-
tlons nkcessalres et du souci de faIre rkgner plus de justice
et plus de comprkhenslon dans les rapports soclaux et dans
les relations entre peoples...

<< Vous etes aussi convalncu que I'organlsatlon profession
nelie dolt etre forte pour etre efflcace, qu'elle ne dolt pas
cralndre le dialogue avec les organisations de salarlks et
qu'elle dolt etre europkenne.

« Vous n'avez jamals cachk k quelle source vous trouvlez
I'Insplration de votre action.

« Prkoccupe des dkformatlons d'une civilisation trop matk-
rlelle, mals convalncu aussI que c'est chacun de nous, et
en commenqant par sol-meme, quI dolt y apporter un supplk-
ment d'ame, vous vous etes engagk totalement dans cette
rkflexlon splrltuelle sans vous arreter aux llmltes de votre
famille, de votre entreprlse, de votre profession ou de votre
pays.

« Dans toute votre action, le trait commun est, je pense,
la conviction que ce quI n'est pas possible aujourd'hul le
sera domain pour peu que les hommes, ou au molns quel-
ques-uns, sachent valnore ce quI les dimlnue.»
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La misere qui regnait au Bengale, principale region pro-
ductrice de jute du monde, determina Robert Carmichael
a entreprendre, des 1951, une action d'envergure afin d'assu-
rer aux paysans producteurs un prix aussi equitable que
possible, a faliait pour cela crder une Association europeenne
des industries du jute, afin d'etre en mesure d'agir en ordre
concerts; Robert Carmichael et ses colidgues la cr§aient
trois ans plus tard. ii s'agissait d'assurer une juste remune
ration des producteurs de i'inde et du Pakistan; de payer
un prix normal aux intermediaires qui feraient un travail
utiie; de construire une Industrie du jute prospere aussi
bien en Asie qu'en Europe; de sortir un produit de quaiitd

a des prix satisfaisants pour repondre aux besoins des con-

sommateurs.

Robert Carmichael dut convaincre et entrainer nombre

de ses coiiegues de France et d'Europe. Le moment decisif

en tut la decision prise au Congrds du jute a Stockholm en
1959 ou Carmichael mit en jeu son poste de president de
i'Association europeenne. Aprds une journde orageuse, ies
opposants accepterent sa poiitique et il tut mandate pour

entreprendre ies demarches n^cessaires.
Pendant de tongues anndes, Robert Carmichael accompiit

un patient travail pour tisser des liens de conliance avec ie
Pakistan. Sa droiture, sa sinc6rit6, son engagement ie lirent

connaitre de miliiers de gens de ce pays, qu'iis lussent
ministres, industrials, syndicalistes, dockers ou dtudiants.
Ces nombreux contacts iui permirent d'amener un certain

nombre d'hommes a concevoir ia ndcessite d'un accord

avec i'Occident, et aussi avec i'inde dont its se m^liaient,

sur la stabilisation des prix du jute brut.
Ces demarches aboutirent en 1964 d la conclusion, dans

ie cadre de la FAQ, d'un accord de principe renouveiabie
cheque annee entre Europbens, Indians et Pakistanais.

Ci-dessus: A Calcutta, Robert Carmichael rencontre des

syndicalistes Indians du jute.

Robert Carmichael ne limitait pas sa soliicitude envers
i'inde a ce qui prolessionneiiement ie Halt a ce pays. Dbs
que sa retraite ie Iui permet, il repart pour six mois en
Inde, oCi ii communiquera son experience humaine pour
tenter d'ebranier i'dgoisme de certains poss6dants. Pour
des centaines d'hommes de toutes conditions et sous toutes

Ies latitudes, Robert Carmichael a et6 un interlocuteur valable
d'une France au cceur gdnereux et ouvert.

Ci-contre : M. Carmichael prend la parole a une reunion pres
de Bombay.

dont Ies vues differaient compietement des miennes.
Au retour, je questionnal anxieusement le collabo-
rateur qui m'attendait a raeroport : quelle decision
avait-on prise ? II me repondit que personne n'etait
entre dans une polemique. Le president de seance
avait mene le debat sans insister sur ses propres vues,
et on s'etait rallie a la decision que je souhaitais.

« Ce fut un choc ! Mon attitude de patron indispen
sable s'ecroulait I Je me rendis compte que je n'avais
su jusqu'ici susciter autour de moi que soumission
ou opposition et qu'il me faliait dorenavant apprendre
a ecouter ceux dont je negligeais Ies avis et a appre-
cier Ies solutions proposees. »
La recherche de Robert Carmichael portait aussi,

de fapon constants, sur le domains des structures
memes de I'economie. Pour Iui, touts conception eco-
nomique, touts refonte des structures de pouvoir et de
commandement dans I'industrie qui ne menageraient
pas une place au changement de I'homme lui-meme
se verraient infirmees par Ies evenements.

C'est d'ailleurs pourquoi il avait tenu a reorganiser
son emploi du temps. Se consacrer aux gens, Ies aider
a resoudre leurs conflits, a decouvrir leur destines,

Iui apparaissait finalement comme un gain de temps
et d'energie, une approche plus directs et plus efficace
des problemes Ies plus pressants.

Disponibilite : tel est le mot qui vient a I'esprit quand
on pense a Robert Carmichael. Un P.D.G. disponible.
Est-ce une anomalie a notre epoque ? Ou est-ce une
cle pour I'avenir de notre economie ?
On n'est pas disponible simplement pares qu'on

salt s'organiser. Pour Robert Carmichael, c'etait le
souci delibere de se mettre cheque jour, des le reveil,
dans la main de Dieu. Non pas I'abandon mystique ̂
des forces irrationnelles, mais le transfert de propriete
de sa vie, quotidiennement renouvele, et aussi decisif
qu'un acts notarie, pour que Dieu puisse effectivement
se mouvoir en Iui et fairs usage de sa disponibilite.

Voir en Robert Carmichael un philanthrope ou un
homme particulierement doue pour Ies ceuvres de la
foi, c'est probablement meconnaitre le ressort de
sa personnalite. Ne le comprendront, parmi ses pairs
comme parmi Ies hommes d'autres milieux, que ceux
qui auront eux-memes accepts de remettre en question
tout ce qu'iis tenaient jusque-la comme normal et
raisonnable. C'est la une experience qui se choisit et
qui ne demands aucune predisposition particuliere.
Quand on I'a faite soi-meme, on prend conscience
que la foils d'un homme engage est apres tout la
supreme sagesse. Jean-Jacques Odier
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Mission impossible
Uexperience d'un pasteur balois

Le pasteur Alfred Kunz travaille depuis
douze arts dans une paroisse de la hanlieue
de Bale ou il etait plus specialement respon-
sable des jeunes, Ses contacts se sent rapt-
dement etendus a des jeunes de toute la
ville, vivant en marge de la societe; depuis
un an le pasteur Kunz a ete llbere de ses
fonctlons paroissiales afin de disposer de
davantage de temps pour ce travail dont il
decrit id 1'orientation et Vorigine, mais dont,
par discretion, il tait les resultats les plus
probants.

Le Christ n'est pas venu sur terre, me
semble-t-il, pour y fonder une nouvelle reli
gion, mais pour y allumer une flamme. Im-
porte avant tout le rayonnement des Chre
tiens dans le monde pour qu'ils y soient «le
sel de la terre» et non leur cristallisation

dans des institutions ecclesiastiques. A tra-
vers le service des Chretiens, se cree une

communaute d'ou rayonnent Tamour, Tes-
poir, la foi.

II me semble que, dans TEglise, le cheval
missionnaire est toujours a nouveau attache
a sa queue: ce n'est que quand un homme
a accepte Tenseignement de I'Eglise et con-
fesse sa foi, que nous I'acceptons dans la
communaute. Mais le cheminement mission

naire va en sens inverse: c'est par notre
amour qu'un homme entre dans la commu
naute, quoi qu'il pense ou croie, et quelle
que soit sa maniere de vivre. Vue sous cet
angle, la communaute chretienne devrait
n'avoir aucune condition d'entree, n'exclure

personne, etre prete a donner une place a
chacun.

Voir psaume 138

II y a pres de trois ans, j'ai fait une expe
rience dans ce sens qui fut decisive pour
moi. C'est a cette epoque que j'entrepris mon
premier essai de week-end avec des jeunes
drogues. J'esperais y avoir de bonnes con
versations — helas tout tourna mal. Nous

etions a peine arrives dans notre lieu de ren
contres, un village, que quelques-uns des
jeunes que j'avais amenes se mirent a pren-
dre de fortes doses de drogue. Impossible
de converser — le contact ne s'etablissait

entre eux que par des jeux erotiques et
sexuels. Les paysans qui voyaient 9a en
etaient horrifies. Quant a moi, j'etais reduit
a I'impuissance, incapable de rien faire et de
rien dire. Dans la maison, le bal continua

ainsi jusque vers deux heures du matin.
Seul dans ma chambre, j'etais assis au bord
de mon lit, de9u, soucieux, perplexe, me de
mandant si je ne ferais pas mieux de four-
rer tout mon monde dans ma vieille auto et

de les ramener tous au petit jour a Bale.
En proie a la plus grande incertitude, je

pris ma Bible et commengai a lire le psaume
138 ; et je tombai sur ce verset: « L'Eternel
agira en ta faveur.»
Ce fut comme une etincelle. Tout devint

clair. II etait bien evident que je ne pouvais
rien faire; mais Dieu agirait-Il si je me se-
parais maintenant de ces jeunes ? Non — je
devais perseverer jusqu'au bout, rester, me-
me si j'etais dans I'incapacite d'agir. Je
n'avais pas le droit de m'enfuir tant que
ma presence etait ne fut-ce que toleree par
ces jeunes; je devais tout endurer, quoi
qu'ils fassent. Etre la pour eux; sinon il ne
reste plus rien. Sans demande, sans inten
tion cachee, sans condition. Simplement
etre la.

Ou sont les « gens d'Eglise » ?

Ce fut une le9on dont je ne mesurai la
portee qu'au cours des annees suivantes.
Depuis cette nuit-la, je me suis trouve dans
des situations avec des jeunes, drogues ou
non, que j'avais humainement envie de fuir.
Pourtant, j'avais appris a « endurer» sans
poser mes conditions. Ma seule presence est
un temoignage. Quoi qu'il en soit, ces jeunes
m'invitaient toujours a revenir avec eux.

Mais la fois suivante, je n'ai accepte qu'a la
condition qu'ils ne se « defoncent» pas. Ils
tinrent parole et cela amena un echange des
plus fructueux sur le sens de la vie.
Presque chaque semaine, des gens viennent

me voir pour offrir leur aide, prets a faire
n'importe quoi: de jeunes medecins, des
eleves d'ecoles sociales, des menageres sans
occupation, des enseignants, des agricul-
teurs, des juristes. Mais je suis frappe de ne
voir parmi eux que peu de « gens d'Eglise ».

Je suppose que ceux qui se disent Chretiens
se meuvent encore trop dans leurs propres
cercles et n'ont pas encore goute a I'expe-
rience liberatrice que fait celui qui se laisse
fondre comme un grain de sel dans un tout.
Car precisement, quand nous nous laissons
« fondre», nous n'avons plus rien a crain-
dre pour le Royaume de Dieu. C'est par
la perte de notre « moi» que le Royaume
se revele. Celui-ci ne depend pas d'une in
fluence ecclesiastique, de la valeur d'un en-
seignement, du credit d'une institution —
toutes formes d'une puissance temporelle
que Jesus a rejetees comme non-chretiennes.
Encore un exemple: je roule en compa-

gnie d'un jeune architecte gauchiste et
athee; nous allons voir un anthroposophe,
chez qui nous devons rencontrer d'autres
jeunes et examiner dans quelles conditions
nous pouvons construire une baraque sur un
terrain mis a notre disposition par I'Etat et
pour laquelle des soeurs catholiques nous of-
frent I'argent necessaire, pour faire un foyer
d'accueil pour des « cas sociaux ». Tout mon
travail consiste a mettre en marche ce car

rousel multicolore. II est ainsi decide que
les jeunes qui y viendraient pourraient non
seulement y travailler mais aussi y etudier.
On m'invite a participer a des discussions
en temps que Chretien et theologien. Cela
doit deboucher sur un dialogue ; je dois pre
senter mes idees en concurrence avec d'au

tres, et accepter d'avance la contestation. Je
ne dois pas chercher a dominer la discus
sion, a prouver quoi que ce soit, a avoir
raison; je suis simplement la pour servir,
en toute simplicite. C'est ainsi que j'ai appris
beaucoup de choses moi-meme de mes jeu
nes interlocuteurs.

Le courage d'aller de I'avant

Faisant ainsi des experiences si riches, je
m'etonne qu'on se pose encore tant de ques
tions angoissees dans les eglises au sujet des

bancs vides, de la non-penetration du mes
sage Chretien et que Ton parle meme d'un
recul de la foi. Ne peut parler d'un recul
que celui qui n'a pas mis la marche avant!
Alors, en se lan9ant a I'offensive, il decou-
vrirait combien il est pose de questions a la
foi dans le monde d'aujourd'hui, et combien
peu tout cela depend des institutions eta-
blies, fussent-elles de I'Eglise, mais des Chre
tiens qui ont le courage d'aller de I'avant.

Alfred Kunz.

11



Le livre de I'heure

Le Livre Noir at Blanc, dans
sa version frangaise : un inte-
ret croissant. A Paris, en pro
vince, des groupes de jeunes
se rassembient pour en etu-
dier le contenu. Dans ie Pas-

de-Calais, des lyceens i'ont
vendu a la sortie des messes.

Deux jeunes fiiies, qui te-
naient un stand du livre a

une kermesse dans la ban-

lieue sud de Paris, nous di-

sent: « En quelques heures
nous avons ecouie pres-
que une centaine d'exempiai-
res. Le sous-titre «Guide

du revolutionnaire» ne pas-
salt pas inapergu. »

Declaration

du gouverneur
de ['Assam

Le gouverneur de I'Assam,
M. B. K. Nehru, a preside
personneilement & {'inaugu
ration de la maison du R6ar-

mement moral a Jorhat, dans

le Nord-Est indien, dont nous

avons parl6 dans le dernier
numero. «Ma presence ici,
a-t-il declare, a une triple
signification que je definirai
par trois negations , importan-
tes k mon avis. L'une, c'est

que le R6armement moral
n'est pas une activite sectaire,
sinon je ne serais pas ici...
Deuxi^mement, il ne s'agit

pas d'une activite politique,
ce qui, 1^ aussi, aurait rendu

ma presence impossible. En-
fin, il ne s'agit pas d'une
organisation subversive. Tout
cela a son importance...

« Votre travail a tout mon

appui. J'espere que ies habi
tants du Nord-Est, grace a
votre exempie, seront plus to-
lerants ies uns avec Ies autres

et plus devoues a la cause
de I'humanite et moins & celle

de leurs ioyautes mesquines.»

Un mime francais
f

a Londres

« Nous vivons dans un pays
libre, ecrit dans le Sunday
Times le critique theatral bien
connu Harold Hobson. La

censure au theatre a ete abo-

lie. Tout peut etre dit sur
sc6ne, et a peu pres tout
peut y etre fait. Dans cette
atmosphere de tolerance ex
treme, je ne vois vraiment
pas — comme c'est le cas
dans la revue du Rearmement

moral GB (Theatre Westmins
ter) — pourquoi' il ne serait
pas possible d'exprimer aussi
sur scene ies sentiments de

bienveillance traditionnelle et

d'affection sans etre chahute.

« Beaucoup depend, bien sur,
de ia fagon dont de telles cho-
sessontdites. Quiconquepos-
sede la moindre jugeote en
matidre d'art theatral doit re-

connattre que dans ce specta
cle elles sent fort bien dites. »

Harold Hobson critique fa-
vorablement plusieurs sket
ches et ajoute : « Le plus im-
pressionnant — et c'est 1^
une scene amusante, tou-

Le gouverneur
de {'Assam

inaugurant la
maison

de Jortiat.

A gauche, le
president de la
municipality.

chante et meticuleusement

observee — est Michel Or-

phelin dans le mime du pe-
cheur que ies larmes d'un
enfant persuadent, bien cen
tre son gre, de rejeter a i'eau
ie poisson minuscule qui est
sa seule prise de ia journee.
Des larmes me sent venues

aux yeux, ce qui ne m'etait
pas arrive meme avec le
grand Marcel Marceau. Puis-
que M. Orphelin semble etre
Frangais, je ferai montre de
ma connaissance de sa lan-

gue maternelle en disant que
son mime est un chef-d'ceu-

vre. »

Le Daily Telegraph ecrit
pour sa part: « Michel Orphe
lin est un delicieux comique
et mime frangais que nous
nous rejouissons vraiment de
revoir a nouveau. »

La presse s'est montree
tres elogieuse de GB. Quel
ques exemples : « Meme le
critique theatral le plus cyni-
que se trouve en train de
fondre. GB est une aimable

r6piique a la societe permis
sive. Parfois tr^s drole. » (Dai-
iy Mirror). « Ce divertissement

nous change de ia mode des
spectacles d'6gout.» (Bir
mingham Post). « Ce qui ca-
racterise ce style de satire,
c'est qu'avec le rire et la
perspicacite, il y a aussi la
compassion. L'espoir, non la

malveillance, domine. » (Time
and Tide).
Le Theatre Westminster re

serve des places pour GB
jusqu'a la fin juillet.

Lorraine :

semaine d'action

dans un college
Un college mariste de Lor

raine a ouvert ses portes pen
dant une semaine a une equi-

pe du Rearmement moral. A
la demande de I'aumonier, six

jeunes de France, Suisse et
Nouvelle-Guinee se sont im

provises professeurs et ont
donne dix-neuf heures de

cours sur Ies principes et I'ac-
tion du Rearmement moral

aux 290 eleves de seconde,

premiere et terminaie. Insis-
tant sur le c6t6 pratique de
leur philosophie, ils ont offert
a leurs eleves I'occasion de

faire un moment de silence

pour se mettre a I'ecoute de
leur voix interieure. Plusieurs

sujets « brulants » sont ainsi
venus sur le tapis, notamment
celui des relations avec les

professeurs. Que des jeunes
de nationalites et confessions

diverses puissent collaborer
aussi etroitement a intrigue
les collegiens qui ne se sont
pas prives de poser d'innom-
brables questions.

Deux conferences

recentes

Deux rencontres du Rear

mement moral ont eu lieu re-

cemment: l'une k Vancouver

pour I'Amerique du Nord, I'au-
tre en Papouasie-Nouvelle-
Guinee.



Quelle sorte d'education

voulons-nous ? La c

Lettre a des parents d'6ldves

Le bulletin trimestriel Sursaut, publie en
France par 1'Association « Appel a la ma-
jorite silencieuse» a consacre son premier
numero de I'annee a Teducation. II s'eleve

notamment contre ceux pour qui I'erotisme

et la pornographie sont des moyens d'eta-
blir leur emprise sur la jeune generation.
Sursaut tire done la sonnette d'alarme. Ce

qui manque souvent en pareil cas, c'est de
pouvoir faire etat d'actions positives entre-
prises pour retourner le courant. C'est pour-
quoi il vaut la peine de citer la lettre qu'un
professeur d'education musicale au Lycee
Lakanal, a Sceaux, a ecrite a des parents
d'eleves apres les divers remous suscites par
la distribution de tracts sur la sexualite dans

les deux lycees de Sceaux. Devant la gra-
vite des evenements, ce professeur s'est senti
tenu de faire part a ses eleves de ses con
victions les plus profondes dans le but « non
de raviver une polemique mais de contri-
buer, si possible, a resoudre une crise».
Dans le meme sens, et par souci de clarte,
il ecrit aux parents une lettre qui est repro-
duite integralement dans le bulletin Sursaut.

M. Burel insiste d'abord sur le droit des

parents. « En tant que contribuables et en
raison du caractere obligatoire de I'enseigne-
ment, ecrit-il, les parents sont en droit d'exi-
ger que I'education donnee a leurs enfants

soit neutre, et, a ce titre, ne puisse s'opposer
a leurs principes. Meme au nom de la «li-
berte pedagogique », nul ne peut enfreindre
cette regie sans porter atteinte a la laicite.
Comment s'etonner que certains protestent ?

Choisir entre deux morales

«Quelle education veulent les parents ?
a) N'est-ce pas celle qui consiste a aider

leurs enfants a s'elever, a developper le
meilleur d'eux-memes, a rester maitres de

leurs instincts, a former leur conscience et

leur jugement pour faire d'eux des hom-
mes libres ? Ceci me semble en tout cas

conforme au bon sens et a une morale ele-

mentaire.

»Cette education, ni facile, ni toujours
agreable, n'en est pas moins necessaire. Les
enfants ne m'ont pas contredit quand je
leur ai expose ce point de vue.

our

du Lyc6e Lakanal
d Sceaux

b) Par contre, quand certains tracts reven-
diquent la liberte de faire tout ce qui plait,
ils proposent une autre morale, celle du
plaisir et de la facilite, morale dite permis
sive sans obligation ni interdiction.

» Si certains parents optent toutefois pour
cette morale, j'aimerais qu'ils me le fassent
savoir, car alors, je m'abstiendrai de deman-
der un effort quelconque a leurs enfants
contre leur gre, soucieux que je suis de res
pecter toutes les opinions. »

Le professeur Burel aborde ensuite la

question de I'education sexuelle; la liberte

d'information que reclament les divers tracts
distribues aux portes du lycee ne donne pas
a son avis «le droit de violer la laicite ni

la sensibilite des jeunes consciences ». Et il

ajoute: « Si nos jeunes ont parfois besoin
d'un exutoire a leur trop-plein de vitalite,
ne serait-ce pas qu'il leur manque un but
assez exaltant pour entrainer I'adhesion de
leur esprit et assez grand pour mobiliser
leurs forces vives ? »

Enfin, sur la question de la societe, dont
certains affirment qu'elle est condamnee, le
professeur de Sceaux ecrit: « Ce qui est re-
voltant et condamnable, c'est I'hypocrisie et
et non la morale. Egoisme, arrivisme, demis

sion, culte de I'argent et du sexe, perversion
des arts et des lettres, exploitation et ra-
cisme sous toutes leurs formes, n'ont aucun
rapport avec les bons principes mis en fa-
9ade. N'est-ce pas par ces innombrables
compromissions que notre societe se con-
damne et se detruit ?

» Par quoi faut-il la remplacer ? Un bon
nombre des tracts diffuses dans nos lycees
proposent un systeme dont le but est de

» changer la vie. »

»Avant d'opter pour ce systeme, j'aime
rais savoir ce qu'il recouvre exactement,
notamment s'il s'agit d'une societe avec ou
sans famille, avec ou sans liberte. »

Posant alors le probleme de savoir com
ment changer la societe, M. Burel rappelle
que les communistes « revent de susciter un

homme nouveau, defini par le XXIL Con-
gres du Parti communiste de I'URSS comme

etant honnete, pur et desinteresse ». A ces
trois criteres, que I'homme peut decider

d'appliquer de son plein gre a sa vie, le
professeur souligne «qu'il faut en ajouter
un quatrieme, I'amour, qui implique le don
de soi. II engendre aussi la Vie. C'est la un

fait naturel devant lequel la recherche du
plaisir sexuel sans risque n'est plus qu'une
caricature, heritee precisement de cette
« morale bourgeoise » critiquee et condam
nee. Cette caricature, qui n'a d'ailleurs rien
de pur ni de desinteresse, dissipe inutile-
ment les energies individuelles et entraine la

decadence de la societe.»

Et M. Burel conclut: «Telles sont les

idees que j'ai plus ou moins abordees et de-
veloppees devant vos enfants, en insistant
notamment, dans les plus petites classes, sur
le conseil suivant: ne vous laissez jamais
detourner de vos parents, pour quelque rai
son que ce soit. »

« R6pondez-mol»

Suivait un questionnaire auquel les pa
rents etaient pries de repondre...
M. Burel y demandait:

« 1. Estimez-vous que la famille doive
rester la cellule de base de la societe de

demain ?

» 2. Estimez-vous que les criteres d'hon-
netete, de purete, de desinteressement et
d'amour devraient etre a la base de I'educa

tion, en famille comme a I'ecole ?

»3. Estimez-vous que, sur cette base,
CHANGER LE MONDE, en commenfant
par soi-meme, son entourage et son propre
pays, puisse etre un but a proposer aux jeu
nes de notre temps ? »

A ce questionnaire, de nombreux parents
ont rapidement repondu de fagon positive
et souvent enthousiaste pour appuyer I'ini-
tiative du professeur, «aussi courageuse
qu'indispensable pour la sauvegarde d'une
civilisation en pleine mutation», comme
I'ecrivaient M. et Mm^ C. M., de Sceaux.

Une collaboration active s'amorce main-

tenant entre le professeur et ces parents,
pour s'attaquer et remedier tres concrete-
ment a la situation actuelle dans le lycee.



CAUX 1973: une ere nouvelle, oui, mais a
Les conferences de Caux ont toujours ete

marquees d'une certaine audace.
Audace des rencontres qu'elles rendent

possible entre des hommes qui normalement

ne s'adresseraient pas la parole, si ce n'est
dans la froideur de contacts officiels, et qui
apprennent ainsi a « ecouter I'autre ».

Audace de proposer a I'homme des points
d'ancrage clairs dans sa conscience, a I'heure

ou tant de gens — des puissants, mais aussi
une foule de gens ordinaires — s'estiment
en droit de faire bon marche des criteres

qu'ils s'attendent a voir respecter par les
autres.

nes par I'un des leurs. Celui-ci est anime

par la perspective esquissee par Maurice
Mercier, peu de temps avant sa mort I'an
dernier ; « Les objectifs historiques du syn-
dicalisme sont maintenant presque atteints
en Occident. Nous devons nous tourner vers

une tache encore plus grande qui consiste
a nous battre pour que toute I'humanite ait
de quoi vivre; il nous faut 10 syndicalistes
franfais, 10 syndicalistes allemands et 10

syndicalistes anglais qui se consacrent a
cette tache.» Avant de venir a Caux, I'au-

tocar anglais se sera arrete aux Pays-Bas et
dans la Ruhr.

malgre leurs efforts personnels, leur devoue-
ment, en depit de toutes leurs capacites mo-
bilisees arrivent difficilement a «tenir le

coup» devant ces changements si rapides.
Une nouvelle education pour notre temps
s'impose ; decouvrir et trouver ensemble les

nouveaux objectifs qui vont passionner les
prochaines generations, et nous entrainer,

educateurs et etudiants dans un meme com

bat pour I'humanite de demain. »

« Pourquoi les etudiants se revoltent-ils ?

lit-on dans I'invitation a ces journees. Com
ment changer tout ce qui va de travers dans
le monde, tout ce qui est faux ? Si les etu-

P
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Audace de croire que Dieu peut changer

I'homme — et par la changer les situations
les plus difficiles, a I'heure oil les sujets d'in-
quietude et de cynisme ne manquent pas.

Faut-il le repeter: Caux n'est pas le ras-
semblement d'adherents a un mouvement.

Ce qu'on y cherche, c'est plutot a mettre
les gens en mouvement afin de changer le
cours de I'histoire.

On trouvera ci-dessous exprimees les rai-

sons d'etre des principales rencontres pre-

vues cet ete. Celles-ci s'inscrivent dans une

perspective generale: «Une ere nouvelle,
oui, mais a quel prix ? »

Scandinaves et Britanniques

Le 13 juillet verra I'arrivee d'une centaine

de Scandinaves, venus en avion special de

Stockholm et d'Oslo. Arriveront dans la

meme journee, par un autocar special, des
militants syndicalistes britanniques, entrai-

Au meme moment, Canadiens, Ameri-

cains, Irlandais convergeront vers Caux, de
meme que des delegations venues d'Afrique,
d'Asie et d'Amerique latine. Dans ce cadre
vraiment mondial, les rencontres speciales
permettront a tons ceux qui y participeront
d'acquerir une perspective aussi originate

qu'universelle.

Educateurs

A propos de la rencontre d'educateurs,

d'etudiants et de parents, de tous ceux qui
se sentent concernes par I'avenir de I'Ecole,

qui aura lieu du 27 iuillet au 13 aout, une
enseignante nous ecrit: « C'est bien banal

d'affirmer que nous sommes dans un
monde en pleine mutation : technique, scien-
tifique, morale. Comme le disait Camus :

« L'homme a de la peine a se suivre lui-

meme » — tout va si vite. L'ecole est prise
aussi dans ce tourbillon; les enseignants

diants sont conquis par les ideologies ba-
sees sur la haine, la violence, le blame

d'autrui —et I'atheisme qui les accompagne
— c'est qu'on ne leur a souvent pas pro
pose quelque chose de plus grand, une idee-
force a laquelle ils puissent engager leur
vie.»

Hommes d'Eglise

A I'heure de Fcecumenisme, des hommes

d'Eglise de plusieurs confessions ont pris
I'initiative d'inviter leurs collegues a Caux,
du 15 au 23 juillet, ainsi que tous les laics
que preoccupent les grandes questions des

rapports entre la foi personnelle et I'enga-

gement social et politique des croyants. Ces
hommes sont intimement convaincus que
I'Esprit saint est actif dans le monde d'au-

jourd'hui et que chacun peut se mettre a
Son service. Dans cette perspective, ils ai-
meraient rechercher specialement le lien qui



quel prix?
existe entre le changement des hommes et
celui des structures.

« Grace a la saine auto-critique person-
nelle du genre que celle que procure Caux,
souligne un ecclesiastique, Dieu redevient
proche; nous cessons d'etre desarmes de-

vant les attaques du Mai autour de nous
dans un naonde dechristianise.»

Hommes politiques

Les hommes politiques sont confrontes
avec des problemes de conscience bien dif-
ficiles a resoudre. Que Ton pense par exem-
ple, aux questions que soulevent les nou-
velles lois sur la famille, sur I'avortement,

sur I'education. Comment aussi concilier les

interets particuliers immediats de ceux qui
les ont elus, et ceux d'une communaute plus
grande, qu'elle soit nationale, europeenne ou
mondiale? Comment distinguer entre I'opi-
nion d'une majorite «silencieuse» et les
avis bruyants d'une minorite qui pose sou-
vent des questions pertinentes ?
Les parlementaires de sept pays euro-

peens qui s'etaient rencontres a Caux I'ete

dernier, ont trouve dans le dialogue qu'ils
ont etabli, ainsi que dans la dynamique du
silence quotidien, des sources d'inspiration
insoup9onnees pour leur vie politique. Cette
annee, des deputes de onze pays ont lance
une invitation a leurs collegues deputes du
monde entier a les rejoindre a Caux du
25 aout au 2 septembre. Parmi les signatai-
res se trouvent deux ministres de I'Educa-

tion en exercice (Norvege et Australie). A
I'ordre du jour de ces rencontres ; comment
recreer un climat de confiance entre I'Eu-

rope et I'Amerique ; comment construire en
Europe « un ordre social sans contrainte »

auquel toutes les minorites puissent parti-
ciper; comment combler les fosses de me-

fiance entre les hommes politiques et «la
base»; et toute question qui tient a cceur
de I'un ou I'autre des participants.

Industriels

Du 6 au 10 septembre, des industriels eu-
ropeens invitent leurs pairs.

Preoccupes surtout de I'atmosphere de
guerre economique qui se developpe dans
le monde, ils desirent chercher quelle nou-
velle approche humaine pourrait desamorcer
les tensions. Les economies europeennes,
americaine et japonaise semblent pretes a
s'affronter d'une fa9on qui serait desas-
treuse pour les peuples du monde. Les de-

tenteurs de certaines matieres premieres sont
decides de prendre aujourd'hui par la force
de leur cohesion leur revanche d'une injuste
exploitation passee.
Ces problemes, s'ils ont des dimensions

politiques certaines, ont une dimension hu
maine, faite de la pratique du comporte-
ment de chaque homme d'affaires.

Reflechir a ce comportement, trouver a
celui-ci des motivations nouvelles, telles sont
les raisons pour lesquelles ces hommes
d'affaires des divers continents se retrou-

veront au sein de la conference de Caux

au debut de septembre.

Soulignons qu'il n'est pas besoin d'etre
industriel, homme politique, enseignant ou
homme d'Eglise pour venir a Caux. Cha-
cun y sera toujours le bienvenu, quels que
soient son age, sa profession, sa confession,
sa race, ses convictions politiques ou reli-

gieuses.

,,saledeLaosanne

Menace

Ce n'est pas I'ordinateur qui me
nace notre liberte individuelle, c'est

I'homme.

Jacques Maisonrouge,

president de I.B.M.

Loyaute

Quand on attend d'un homme qu'il
fasse passer la loyaute envers son su-
perieur avant celle qu'il doit a sa
conscience et a son jugement, c'est que
la loyaute prend trop de place dans la
hierarchie des vertus. Demander d'au-

trui une telle loyaute est souvent le
fait d'hommes qui sont centres sur
eux ou n'ont aucune confiance en

eux-memes; et une telle loyaute tra-
hit souvent le veritable interet du su-

perieur au profit des intentions qu'on
lui prete.

Time (a propos de Watergate)

Sante

Apres vingt ans de service, ma
sante est bonne et je suis un homme
heureux.

Or Candau,

directeur general de I'O.M.S.
qui vient de prendre sa retraite

Nettoyage
Les preparatifs (de la confrontation

economique USA - Europe - Japon)
devraient debuter par un grand net
toyage de printemps, chacun balayant
devant sa porte avant de s'installer
devant la table de conference.

Pierre Drouin, Le Monde

Liberation

Un educateur qui se voulait
d'avant-garde avait appris a des en-
fants d'une ecole maternelle a dire:

«Je me libere» en barbouillant un

mur de peinture. Une mere demanda

a participer a I'experience. Saisissant
le pinceau elle couvrit le mur de
grands traits de peinture en pronon-
9ant la phrase rituelle; puis elle s'ap-
procha de I'educateur, le peignit des
pieds a la tete en disant: «Je me

libere ! »


