
OCTOBRE 1977 No 72 MENSUEL INTERNATIONAL PUBLlE PAR LE REARMEMENT MORAL FF 3.— Fr.S 2.—, FB 30



{\ mm
■n

CHAQUE SEMAINE

L'ACTUALITe
AGRICOLE: en France
et en Europe

LES RUBRIQUES
TECHNIQUES :

— Elevage
— Cultures

— Machinisme

LES CONSEILS
JURIDIQUES

LE BILLET DU
« CHEVAL DE DEVANT »

LES PAGES
FEMMES MAGAZINE

Education - Cuisine

Mode - Amenagement
de ia maison

9 pages de PETITES
ANNONCES ciassees.

LA FRANCE AGRICOLE

10, rue Martei
75480 PARIS CEDEX 10

tA
VOUS ACCUEILLE

Envois pour tous pays
de petits fromages et
de chocolats sulsses

AUDI - NSU

GARAGE
DE BERGERE

VEVEY

J.-L. Herzig Tel. 51 02 55

BORNAND
64, Grand-Rue MONTREUX

CERTINA

COIFFEURS

Coiffure-Parfumerie ELLE et LUI
I. Fontana, maitrise federale

Grand-Rue 74 Tel. 62 43 22

Glion - Coiffure

Dames - Messieurs
Marcel Favre T6I. 613414

BOUCHERIES

Ed. SUTER S.A.

Viandes Charcuterie
Conserves

Vllleneuve - Montreux

Depuis 100 ans
au service de la qualite

LIPKA

Boucherie - charcuterie

Avenue des Alpes 80

t£lE:phon€HONE

^LECTfHCITfi

Entreprlse d'installations
Maitrises federales
Concession « A » de PIT

Avenue Paul-Ceresole 12
1800 Vevey



Jis "Oi l
o  c • ••

P E -c A -i
•o O H <5 '

w c CO S r^ O ^ c
Q-^-Og'
^ * * O .

5 o -

= i " ̂ '
°  o I

H- ® jS''U- « -* g
•• J'o.-'" '

g„co O
^ CQ 5

~""o "g --o^

£" :
e --M
t: o " C j
5 CM C (
<  (0 kJ-
. u- J= fe '
I U. ^ (
I  <S) i
d " 3 —•
■«- « cr (0

C .0) ir («© © x: o 1
.. •« oE.

■D ~ C t
a - o. 0 ^
c o . E
0 £ 'o ^^ « -c E 3

• "o o b •o 3 a. CO (
CO i *0) c

o to £r

■o . .. i

§ W-r o ■

•  I1  '. _o . (

•  . X 3 I

"li

= ll 2 A ,CO 5 ° J

•• CO •• 5
o O- ® CO =o  o o
c w c ^
CO © «

U- £ It -o £

0) .
w .2 c ®
S S ® i .s= ra -0 it3
— 0) C £ Q.
^ C 0 <0
S = E ® S
a*o 0 ^ a

0>*i
0  C c 0

V0 0 (0 0 S3

3 2 o o o
aj, = i'g

3 2 i ® 3
2 O ~ — >
C c > *-0) C (0 '<1)
E ^ 0) as
, C <0 -41 <0
S S =5 « 3> ^ ? *o y
<i> £ 2 o
cc E E w —I

La societe a inventer

L'actualisation du program
me commun de la gauche at-
teint son point de tension ex
treme au moment oCi nous
mettons sous presse. A force
de montrer les dents, le parti
communiste franpais a amene
ses deux partenaires a de-
noncer ('inquietude d'une cer-
taine couche de la population,
jusqu'ici prete a de grands
changements, devant ce qui
peut etre considers comme
une ports ouverte vers le col-
lectivisme.

Qu'un replatrage intervienne
ou non d'ici aux elections de
mars 1978, ces evenements
montrent qu'il est difficile de
trouver une majorite de Fran-
pais pour s'accorder sur un
type de societe dont le mo-
dele n'existe nulls part et n'a
jamais exists. La France ne

NOTRE COUVERTURE : Ins-
tantanes de la session
industrlelle de Caux. De
gauche a drolte et de haut
en bas : M. Pierre Flandin,
directeur de La France agri-
cole (voir p. 9) ; recono-
miste anglais E. F. Schuma
cher (voir p. 6) ; echange
entre un cadre superieur
de Toshiba Electric et un
homme d'affaires rhodesien;
la delegation des dockers
de New York avec Michel
de Roumanie et son epouse
(celui-ci, depuis son abdi
cation, reside en Suisse, ou
il exerce le metier d'inge-
nieur) ; M. Adolf Scheu, de
pute social-democrate au
Bundestag.

Photos: Channer, pp. 1, 10,
13 ; Boyer-Viollet, 7 ; Roger-
Viollet, 15; Rengfelt, 1, 5,
12; Weeks, 13.

basculera pas facilement dans
I'inconnu. Ce qui ne confers
aucune vertu supplementaire
au regime existant.

Et pourtant, comme le rap-
pelait recemment Jean Daniel
a la television, on ne peut se
passer d'une utopie, il faut
etre constamment en quete
d'un models meilleur de so
ciete. La question que Ton peut
se poser est celle-ci : les par
tis politiques sont-ils vraiment
les lieux propices a cette re
cherche ? Ne se mele-t-il pas

obligatoirement a leur combat
trop d'elements passionnels ?
Le desir de se cramponner au
pouvoir ou la soif de le con-
querir ne peuvent que contra-
rier la serenite, surtout a six
mois des elections. O'est la
que la cassure du pays en
deux se revels paralysante.

Ne sommes-nous pas rame-
nes a cette evidence que le
changement de la societe
suppose deux conditions : une
transformation profonde des
mentalites et une recherche
ardente d'un consensus des
forces vives du pays. II faut
inventer de nouvelles structu
res de reflexion ou utiliser
celles auxquelles on n'a peut-
etre pas attache jusqu'ici suf-
fisamment d'importance. Le
Rearmement moral est de cel-
les-la. Car le changement de
la societe ne peut etre, en de
finitive, qu'une ceuvre vraiment
desinteressee.

Meridian.

a travers chamvs
« C'est un patron »

Le mot est apparu dans la
langue franpaise au debut du
XII® siecle. Le patron, c'etait
le saint protecteur dont on
portait le nom. Au milieu du
XIV® siecle, on commence a
parler du patron d'un bateau
de peche : le patron protege
et commands un groups
d'hommes embarques.

Apres la Revolution franpai
se, le mot s'applique a I'artl-
san ou I'entrepreneur qui for
me des apprentis et travaille
avec des compagnons. Puis,
avec le developpement indus-
triel, le patron devient le chef
d'entreprise et, en general,
I'employeur.

Aujourd'hul, le patron n'est
plus celui qui protege. II est
I'homme necessaire qui ports
I'ultime responsabilite de touts
entreprise humaine. Une pe

tite affaire comme une puis-
sante societe, un service hos-
pitalier comme une universite,
un regiment comme une na
tion, un syndicat comme un
journal ont besoin, a leur tete,
d'un patron.

Le vrai patron, c'est celui
qui encourage et inspire, non
celui qui ordonne et reprime...
Et dans i'exclamation : « C'est
un patron I» on sent percer
de I'affection et du respect.

Le seul moyen pour que tous
les patrons n'entrent pas en
conflit entre eux et n'entrament
pas dans la bagarre ceux dont
ils sont responsables, c'est que
chacun d'eux reconnaisse com
me son propre patron celui
que Jeanne d'Arc appelait,
avec affection et respect, « No
tre Pere du Ciel ».

Ph. Schweisguth.



LA CONDITION PATRONALE

vue par Jean Jaures en 1890

Au moment ou nous publions un compte rendu de la rencontre
industrielle de Caux, nous pensons qu'il n'est pas sans interet
de reproduire id un article intitule La condition patronale, 6crit
par Jean Jaures en 1890. Notons qu'a cette 6poque Jaurds n'avail
pas adhdrd officieiiement au sociaiisme. ii admettait encore ie
bien-fonde de la propridtd individueiie des moyens de produc
tion, a ia condition que i'usage qui en est fait ne soil pas destine a
i'exploitation de ciasse. Par ia suite, ii a rompu avec cette toid-
rance, mais ii n'aurait sans doute pas renid i'esprit de ce texte.

ii n'y a de ciasse dirigeante que courageuse. A toute epoque,
ies ciasses dirigeantes se sent constituees par ie courage, par
I'acceptation consciente du risque. Dirige celui qui risque ce
que Ies diriges ne veulent pas risquer. Est respecte celui qui,
volontairement, accompiit pour Ies autres ies actes difficiies ou
dangereux. Est un chef celui qui procure aux autres ia securite,
en prenant sur sol Ies dangers.
Le courage, pour I'entrepreneur, c'est I'esprit de i'entreprise

et ie refus de recourir a I'Etat; pour ie technicien, c'est le refus
de transiger sur la quaiite ; pour ie directeur du personnel ou
ie directeur d'usine, c'est la defense de ia maison, c'est, dans
la maison, ia defense de I'autorite et, avec elie, ceile de ia disci
pline et de I'ordre.
Dans la moyenne Industrie, il y a beaucoup de patrons qui

sont a eux-memes, au moins dans une large mesure, leur cais-
sier, leur comptable, leur dessinateur, leur contremaTtre ; et iis
ont, avec ia fatigue du corps, le souci de I'esprit que Ies ouvriers
n'ont que par intervalles. Ms vivent dans un monde de iutte oil
la solidarity est inconnue. Jusqu'ici, dans aucun pays, ies patrons
n'ont pu se concerter pour se mettre a i'abri, au moins dans
une large mesure, centre Ies faiilites qui peuvent detruire en
un jour ia fortune et ie credit d'un industriel.

Entre tous ies producteurs, c'est la Iutte sans merci ; pour
se disputer la clientele, ils abaissent jusqu'S la derniere limite,
dans Ies annees de crise, le prix de vente des merchandises, ils
descendent meme au-dessous des prix de revient. Ils sont obli
ges d'accepter des deiais de paiement qui sont pour leurs ache-
teurs une marge ouverte a la faillite et, s'il survient le moindre
revers, le banquier aux aguets veut etre paye dans Ies vingt-
quatre heures.

Lorsque Ies ouvriers accusent ies patrons d'etre des jouisseurs
qui veuient gagner beaucoup d'argent pour s'amuser, ils ne com-
prennent pas bien i'ame patronale. Sans doute il y a des patrons
qui s'amusent, mais ce qu'ils veulent avant tout, quand iis sont
vraiment des patrons, c'est gagner la bataille. II y en a beaucoup
qui, en grossissant ieur fortune, ne se donnent pas une jouis-
sance de plus ; en tous cas, ce n'est point surtout y cela qu'iis
songent. iis sont heureux, quand iis font un bei inventaire, de
se dire que ieur peine ardente n'est pas perdue, qu'il y a un
resultat positif, palpable, que de tous Ies hasards, il est sorti
quelque chose, et que leur puissance d'action est accrue.

Non, en vyrite, ie patronat, tel que ia societe actuelle ie fait,
n'est pas une condition enviable. Et ce n'est pas avec Ies sen
timents de colere et de convoitise que Ies hommes devraient se
regarder ies uns Ies autres, mais avec une sorte de pitie reci-
proque qui seralt peut-etre le prelude de la justice.

Venus de vingt-huit pays, deux cents participants — employeurs,
cadres, hommes politiques, syndicalistes — souvent accompa-

gnes de leur Spouse, ont assiste a la derniere session des ren
contres de Caux, centree sur les problemes de I'economie. Parmi
les principales delegations, I'une des plus remarquees fut celle
envoyee de Tokyo par la grande societe Toshiba Electric (120 000
employes), composee de cinq representants de la direction et de
cinq delegues des syndicats. Notons les quinze personnes venues
du Quebec, la delegation portugaise ainsi qu'un groupe de dockers
du port de New York, des Bresiliens, des Rhodesiens. La plupart
des pays d'Europe etaient representes.

LA RENCONTRE INDUSTRIELLE

DE CAUX

A la reclierehe

d'une dimension
humaine

de reconomie
Les themes de la rencontre (Nouvelles responsabilites de I'in-

dustrie au tournant de Feconomie mondiale — Cooperation entre
gouvernements, patrons et syndicalistes) pouvaient paraitre trop
generaux pour des echanges feconds et constructifs. La grande
diversity des pays, des activites professionnelles et des centres
d'interet pouvait, elle aussi, sembler aller a Fencontre de Feffica-
cite. Mais derriere cette apparence, il fallait surtout saisir les
interrogations de fond qui animaient les participants, pour la plu
part responsables d'entreprises: queUes sont les finalites de
Factivite economique, comment le changement des motivations
humaines peut-il se repercuter sur les structures de la societe? II
est toujours malaise de se remettre en cause soi-meme, ou de
remettre en cause le systeme dans lequel on evolue: c'est pour-
tant la recherche que Fon percevait dans les interventions et sur
les visages de ces hommes et que Fambiance de Caux privilegiait.

Une convergence des preoccupations

Comment pouvait-on ne pas remarquer la convergence des pre
occupations dans les exposes principaux qui ont ete faits, c'est-a-
dire ceux de MM. Schumacher, Flandin et Lanzavecchia ?

L'economiste anglais E. F. Schumacher, president du Groupe-
ment d'etudes pour la technologie intermediaire et auteur du



Bullie N'damse et son frere Gabula, du Trans-
kei, s'entretiennent k Caux avec M. Schuma
cher.

best-seller Small is beautiful — 11 faut saluer
ici sa memoire, puisqu'il est mort subite-
ment le lendemain meme de son intervention

— a fait un plaidoyer emouvant et chaleu-
reux pour une dimension humaine de la
technologie.

M. Flandin, directeur general de I'hebdo-

madaire fran?ais La France agricole, a su
aussi faire valoir aupres des industriels pre
sents la tendance naturelle du monde rural

a fuir les mirages de la concentration pour
s'ancrer dans des structures modestes, pro-
pices au sens de la responsabilite person-
nelle. (On trouvera dans les pages suivantes
un compte rendu de ces deux interventions.)
Enfin M. Lanzavecchia, directeur a la

Division recherche et developpement de la
Societe Montedison a Milan, a condamne
pour sa part le « processus pathologique » du
gigantisme, qui conduit souvent a la « mise
en marge » de classes jeunes et particuliere-

-

ment capables de la societe. Alors que la
technologie ne produit pas par eMe-meme
des valeurs ethiques, le role des hommes
issus de la technologie doit etre, selon le
professeur italien, de faire le pont entre effi-

Une experience de participation

Void la faqon dont un ddegud anglais,
M. Neville Cooper, directeur administratif
de la Compagnle Standard Telephones and
Cables Ltd., a Londres, relate une expe
rience lalte en Angleterre.

La question de la participation est tout
k fait d'actualitS en Grande-Bretagne en
ce moment. Certains veulent en faire une

affaire poiitique. D'autres se demandent
sincerement: qui disposers du pouvoir,
les patrons des syndicats ou les patrons
des patrons ? Mais ie probiSme n'est pas
la. La participation, c'est la question de
savoir si ie simple citoyen peut exercer
sa part de responsabilite, non seuiement
dans i'exdcution d'une poiitique et dans
ia realisation du plan de queiqu'un d'au-
tre, mais dans ia conception meme de ce
plan, de cette poiitique.
Dans ma Societe, un certain nombre de

mes coiibgues et moi-meme vouions, dans
i'esprit de Caux, donner ia preuve que
i'on peut rSsoudre de cette fapon ie pro-
bieme de ia participation.
Nous avons tente i'expdrience avec les

sept cents ouvriers d'une de nos usines.

Aiiait-ii etre possible d'amener chacun —
vraiment chacun — a se sentir concernd
par ie fonctionnement de ia Societe ? Pour
ceia, ii a failu deux ans de prdparatifs
aux reprdsentants de ia direction : un an
pour nous preparer nous-memes et un an

de mise au point avec ie personnel. Les

resuitats ont ete des plus etonnants. Les
ouvriers ont commence par ies domaines
oil iis souhaitaient vraiment ia participation.
«Nous vouions donner un nouvei elan

au programme de suggestions», ont-iis

dit. ii s'agit d'une boite a idees en vue
de i'ameiioration de ia productivite. Le
nombre des suggestions mises en appli
cation a augmente de 400% en un an.
Puis iis ont exprime ie d6sir de s'atta-
quer avec nous au probieme des accidents

du travail. En un an, ie taux des accidents
a diminue, non pas d'un ou deux pour
cent, ce qui est ie resuitat normal des ef

forts de ia direction, mais de 75%. iis
ont forme ieurs propres equipes de iutte
centre i'incendie et pris toutes sortes d'ini-
tiatives que nous ne ieur avions pas de-
mandees. Enfin, iis ont d6cid6 de se pre-
occuper des probiemes immediats de ia

direction de i'usine, notamment ia reduc
tion des couts de production, indispen
sable a ia competitivitd de i'affaire. En peu
de temps, ie taux de reduction des couts
de fabrication a triple par rapport aux an-
nees precddentes, et ii continue d'aug-
menter. Ces experiences font dire main-
tenant au personnel ; « Ceia n'est pas en
core ia vraie participation. Nous vouions
travaiiier avec vous S toutes ies decisions

a prendre, a tous ies niveaux. »
Quand on commence avec ies gens

ia oil iis se sentent concernes, on arrive
tres rapidement & une participation veri
table.

cacite et qualite de la vie. Pour contrebattre
la tendance de la societe actuelle a assimiler
pouvoir economique et hegemonie culturelle,
M. Lanzavecchia souhaite le developpement
d'un processus de rearmement moral qui,
precisement, ne peut etre impose par le haut,
mais doit etre avant tout une poussee de la
base, librement consentie.

Tout au long de ces journees, les indus
triels europeens et americains se sont mis a
I'ecoute des autres: a I'ecoute du tiers monde,
notamment Afrique, Bresil, Caraibes, Inde,
des representants syndicaux, a I'ecoute aussi
de pays comme le Japon dont les structures
sociales et les schemas de pensee sont extre-
mement differents des notres (voir I'encarte
sur I'intervention de M. Takase). Les dele-
gues japonais se sont, quant a eux, ouverts
sur leurs probiemes et ont fait part d'un tres
grand desir d'etudier la fapon dont les idees-
force du Rearmement moral pouvaient s'ap-
pliquer a la situation sociale de leur pays.

Ecoute exterieure, ecoute interieure

Plusieurs orateurs ont insiste sur la neces-

site de I'ecoute de I'autre, notamment dans
les rapports patronat - syndicats - gouverne-
ment. M. Adolf Scheu, depute social-demo-
crate au Bundestag allemand, a declare:

« Convaincu comme je le suis souvent de la
justesse de mes vues, je trouve cette ecoute
tres difficile. Mais ma vie a change du jour
ou je me suis mis a ecouter ceux que je
considere comme mes adversaires.» II a

ajoute que cette disposition d'esprit devait
etre completee par I'ecoute de la voix inte

rieure. « J'ai demande I'autre jour a un emi-
nant dirigeant poiitique allemand combien
de temps 11 prenait chaque semaine pour re-



flechir dans le silence. Cinq minutes toutes
les quelques semaines, m'a-t-il repondu. Pour
moi, ce moment de silence est une aide con
siderable. II vaut la peine de le faire avec
d'autres, et meme d'interrompre les discus
sions dans une negociation pour reflechir en
silence aux solutions possibles. »
Dans le meme sens, M. Friedrich Schock,

directeur general de la firme Schock & Co.
a Schomdorf, en AUemagne, pense qu'il faut
se toumer resolument vers I'element qui est
propose a Caux, la recherche des directives
divines. « Tous ceux d'entre nous, a-t-il de
clare, qui avons gravi la montagne ou se
trouve Caux ont apporte avec eux un sac

a dos rempli des problemes dont nous par-
Ions souvent et qui nous pesent beaucoup :
le chomage, la penurie de matieres premieres,
I'instabilite politique, la course aux arme-
ments. Par ailleurs, nous sommes confron-
tes avec les realites de la vie industrielle:
defaitisme, exode des capitaux, etc. Ce sont
la des symptomes d'un mal plus profond. Au
fond de notre sac se trouvent encore d'autres

problemes, qui nous touchent de plus pres :
nos problemes de famille. Nous en parlons
d'autant moins, mais ils nous pesent d'autant
plus. Veillons done a ne pas resoudre les
probltoes de demain avec les solutions et
les attitudes d'hier... Personne ici ne vous

foumira de recette pour resoudre les pro
blemes qui se posent dans vos pays, vos
entreprises, vos families. Ce que vous pou-
vez trouver ici, c'est une boussole et une
carte qui vous aideront a determiner votre
chemin.»

«Ils nous ont demande notre aide »>

Les syndicalistes etaient peu nombreux
dans I'assistance, mais, comme les organisa-
teurs de la rencontre, ils souhaitent qu'a
I'avenir soit elargi le cadre des debats. M.
John Soderlund, permanent de la Federation
des Ouvriers des Transports de Suede, a de
clare :

« Ce qui m'a convaincu de faire partie du
comite d'organisation de cette rencontre,
c'est I'appel que des industriels ont lance a
Caux il y a un an. Ils ont demande de I'aide
aux travailleurs et aux hommes politiques,
non seulement pour resoudre les probltoes
de leurs entreprises, mais pour la reconstruc
tion du monde. Cela m'a emu de sentir qu'ils
n'avaient pas seulement besoin de la force
de nos bras et de notre pouvoir de consom-
mation, mais de nous en tant qu'hommes,
avec nos idees et nos sentiments, nos espoirs
et nos soucis. J'ai compris qu'ils aspiraient
tout comme nous a un monde meilleur, un

monde ou les besoins de chacun sont satis-

faits, ou chacun pent donner le meilleur de
lui-meme sans risquer d'etre exploite.»
Les interventions d'un delegue syndical

des usines British Leyland, Bill Taylor, et
d'un responsable du syndicat des dockers de
New York, Fred Small, ont ete tr^ applau-
dies.

Outre les discours prononces a la tribune,
la session s'est surtout caracterisee, lors de
reunions en groupes restreints, par un
echange d'experiences concretes.
En quoi la session de Caux se differen-

cie-t-elle de tant d'autres rencontres qui ont

lieu par ailleurs sur des themes analogues,
s'est interroge I'industriel hollandais Frederik
Philips, president de Philips-Holding. II
estime qu'il s'agit avant tout a Caux d'une
recherche de I'espoir et de la creation d'un
climat de confiance. « Beaucoup depend de
la fa9on dont nous savons susciter la con-
fiance, a-t-il affirme. Ni les reglements, ni
les lois sociales, ni les systemes nouveaux
ne creent par eux-memes la confiance. C'est
de notre comportement quotidien que cela
depend. Et cela s'applique aux hommes poli
tiques et aux syndicalistes comme aux indus
triels. » J.-J. O.

Pour une technologie
qui respecte rhomme et la nature

LE DERNIER PLAIDOYER DE L'eCONOMISTE ANGLAIS
E. F. SCHUMACHER

Auteur du best-seller Small is beautiful,
I'economiste anglais E. Schumacher a ete un
des principaux orateurs de la session indus
trielle de Caux. Dans un expose captivant,
s'appuyant sur de nombreux exemples, il
s'est fait I'avocat d'une methode de develop-
pement qui se place en de9a de la techno
logie modeme, onereuse, inaccessible et
source de graves probltoes sociaux et hu-
mains, et au-dela des techniques primitives,
insuffisantes face aux besoins du tiers monde.

L'expose de M. Schumacher, qui touche a
certaines des realites les plus brdlantes de
notre epoque, revet d'autant plus d'impor-
tance qu'il aura ete le dernier.
Des son entree en matiere, M. Schumacher

a relate un incident dont il avait ete le

temoin la veille, au restaurant de I'aeroport
de Londres. « J'ai remarque a la table voi-
sine de la mienne, a-t-il raconte, une petite
famille: le pere, la mere et un gar9on de
8 ou 9 ans. Lorsque la serveuse est arrivee,
le gar9on a aussitot annonce: Je veux des
spaghettis. Le pere, apres avoir etudie la
carte, commanda pour chacun un plat typi-
quement anglais: Yorkshire pudding and pie.
La serveuse transmit a haute voix la com-

mande en repetant: Deux Yorkshire pudding
et un spaghetti! Triumphant, le gar9on se
touma vers sa mere: « Maman, elle pense
que j'existe! »

» Car la premiere chose que nous devons
savoir quand nous pensons au tiers monde,
aux pauvres, c'est que ces gens existent, a
poursuivi M. Schumacher. Ce sont des gens
aussi vrais que vous et moi, aussi reels, a une

difference pres: ils savent faire des choses
que vous et moi ne savons pas faire.

» Selon la Banque mondiale, il y a sur
la terre 500 millions d'etres qui disposent de
moins de cinquante dollars par an pour vivre.
Je ne pense pas qu'il y ait dans cet audi-
toire une seule personne qui saurait vivre
avec cinquante dollars par an. Mais eux, ils
survivent. Ils ont une competence que nous
n'avons pas. Aussi ne faut-il pas que nous
les traitions en pauvres malheureux qui vont
avoir, grace a nous, la chance de se deve-
lopper.

Des artistes de la survie

» Ce sont des artistes de la survie. Si une

grave crise mondiale eclatait, une penurie
de ressources ou une catastrophe ecologique,
ces gens-la survivraient alors que je doute
que vous ou moi y parvenions. L'Inde sur-
vivrait, sauf peut-etre Bombay. New York
ne survivrait certainement pas.

» Car on ne pent pas aider une personne
dont on ne comprend pas comment elle fait
pour subsister. C'est une verite que j'ai com
prise il y a un quart de siecle, lorsque je
suis alle pour la premiere fois en Birmanie,
puis en Inde: les gens savaient faire des
choses que j'aurais ete bien incapable de
faire moi-meme. Si, d'un coup de baguette
magique, j'avais double a ce moment-la le
revenu annuel par tete de ces populations
sans pour autant detruire la trame secrete de



leur vie, j'aurais transforme la Birmanie en
un paradis terrestre. Mais si j'avais double
le revenu des Birmans en rempla?ant leur
mode de vie traditionnel par un mode de vie
a I'anglaise, j'aurais fait de ce pays le pire
des bidonvilles. Pourtant, aucun economiste

ne parle jamais de cette trame secrete. C'est
pour cette raison que les detracteurs de
I'aide aux pays en developpement disent que
cette aide consiste uniquement a prendre de
I'argent aux pauvres des pays riches pour le
donner aux riches des pays pauvres.

)> En Inde du Sud, lors de ce meme voyage,

je me suis pose la question: queUe est la
technologie appropriee aux besoins de I'lnde
rurale ? Je me suis alors dit: la technologie
de developpement dont a besoin I'lnde rurale

doit certes etre plus inteUigente, plus effi-
cace, plus scientifique que celle employee
actuellement, mais elle doit etre bien plus
simple, bien moins couteuse, bien plus aisee
que la technologie extremement complexe en
usage dans le monde occidental. En somme,
une technologie intermediaire.

» J'ai alors decouvert que, dans ce do-
maine, il ne restait plus que les extremes ;
ou bien la technologie avancee ou bien la
technologie primitive. »

C'est cette constatation qui a amene M.
Schumacher a rechercher des methodes de

fabrication a echelle humaine, accessibles

dans leur cout et dans leur conception tech
nique. C'est pourquoi il encourage les indus-
triels a consacrer une partie de leurs moyens
et de leurs energies a mettre au point des
machines et des precedes qui puissent etre
utilises par le plus grand nombre. C'est ainsi
qu'il a ete amene a creer a Londres le Grou-
pement d'etudes pour la Technologie inter
mediaire, un institut subventionne par I'Etat
qui se met au service des pays en develop
pement a la recherche de moyens techno-
logiques appropries a leur situation.

Le point de vue humain

La question que M. Schumacher s'est po-
see il y a un quart de siecle en Inde, beau-
coup de gens se la posent aujourd'hui pour
I'humanite tout entiere. Car il est clair, selon
M. Schumacher, que Ton ne dispose pas au
jourd'hui d'une technologie peimettant de
faire face aux problemes energetiques, eco-
logiques, pas plus qu'aux problemes humains
de I'industrie moderne. « Cela vient, ajoute-

Autrefois, nos ancetres savaient cercler les
roues de leurs chars. Comment adapter cette
technique anclenne aux besoins actuels d'un
village afrlcain ?

t-il, de ce que nous n'abordons pas les pro
blemes economiques du point de vue hu
main, mais du point de vue de la production.
Ainsi, Ton dit: « Si des hommes sont mis au

chomage technique, il faut leur payer une
indemnite ; s'ils n'ont pas les qualifications
requises, il faut les recycler ; si leur travail
est si bruyant qu'ils en perdent I'ouie, il faut
leur faire porter des casques de protection. »
C'est la production qui commande. Et c'est
ce type de conception industrielle que nous
introduisons dans les pays en developpe
ment ! Pourtant nous savons que cela est
incompatible avec notre environnement, avec

les ressources dont nous disposons, avec les
besoins de I'etre humain. »

La chaloupe de sauvetage

Pour I'economiste britannique, la techno
logie intermediaire doit etre determinee par
quatre questions :
1. Nous ne savons faire les choses qu'a
grande echelle. Or, si nous pensons trop
grand pour nos usines et pour nos marches,

nos industries iront s'installer dans les gran-
des villes et nous serons les temoins d'une

nouvelle polarisation, qui commence deja a
se produire dans le monde entier: d'im-

menses concentrations urbaines, entourees

de regions quasimerit desertes. Deja les
Etats-Unis et le Canada nous fournissent de

bons exemples de cette polarisation. En ef-
fet, les dirigeants de plusieurs etats des Etats-
Unis se sont tournes vers M. Schumacher:

ils se plaignent d'etre devenus des colonies
des grands centres industriels. La premiere
question est done de savoir si I'homme saura
mettre au point une technologie qui ne soit

pas entierement dependante du gigantisme
actuel.

2. La complexite actuelle des precedes de

fabrication implique une concentration dans
les grandes villes, ou se trouvent les inge-

nieurs et les experts. II faut done une tech
nologie plus simple pour qu'elle puisse se
developper dans les regions rurales.
3. Le prix de revient d'un poste de travail
a monte en fleche. Seules les multinationales

peuvent encore investir et creer des emplois.
Les petites gens sont laisses pour compte. II
s'agit done de penser en termes tout nou-
veaux: concevoir des investissements ou le

prix du poste de travail n'est pas prohibitif.
4. La technologie moderne est de plus en
plus violente: la violence des produits chi-
miques utilises en agriculture, qui tuent la
substance de la terre; la violence de la

technique medicale moderne, nee du desir
d'une guerison immediate ; surtout la me
nace de violence nee de notre soif energe-

tique qui nous pousse a fabriquer du pluto-
nium. « Nous ne savons pas ce que nous
faisons, precise M. Schumacher, et nous nous
appretons a violenter la nature, ce systeme
ecologique sacre et infiniment complexe. »
Pour illustrer la necessite de la techno

logie intermediaire, M. Schumacher cite
I'exemple de la chaloupe de sauvetage : « Re-
gardez le paquebot le mieux con?u du
monde: il porte des chaloupes de sauve
tage, non pas parce qu'un statisticien a prevu



que ce paquebot heurterait un iceberg, mais
parce que, de temps en temps. Ton volt des
icebergs a la surface des mers. Le moment
est venu pour le monde moderne de penser
a ses chaloupes de sauvetage. Et il n'est pas
necessaire de leur consacrer tout son budget

de recherche: 5 a 10 % suffisent. Les indus
tries qui le font deja ne le regrettent pas. »

Pour la realisation des projets qui tiennent
a cceur a M. Schumacher et a son equipe,
deux conditions sont a remplir: d'une part,
comment arriver a construire des petites uni
tes de production? D'autre part, comment
limiter le cout de construction de ces unites,

comment faire en sorte que les gens parvien-
nent a fabriquer eux-memes leurs instru
ments de travail ? Les exemples cites par M.
Schumacher lors de son expose fournirent
des preuves eclatantes de la fafon dont ces
conditions peuvent etre remplies. En voici
deux, tels que M. Schumacher les a decrits:
les cartons a oeufs et les chars a bceufs.

« Prenons I'exemple d'un article extreme-
ment utile : le carton a oeufs, dont vous avez

besoin pour livrer vos oeufs au marche. II
se trouve que la plupart des cartons a oeufs
sont fabriques par une seule multinationale.
Je me trouvais un jour dans un pays afri-
cain, la Zambie, ou Ton avait virtuellement

cesse de produire des oeufs parce qu'il n'etait
pas possible de se procurer ces cartons. J'ai
alors demande innocemment: pourquoi ne
fabriquez-vous pas vos cartons vous-memes ?
Mais personne ne savait comment les fabri
quer. De retour en Europe, j'ai contacte cette
multinationale. On m'a dit qu'il etait tout a
fait possible de construire une usine de car
tons a Lusaka. J'ai dit que je ne voulais pas
de cette usine a Lusaka, car toutes les usines

nouvelles sont construites a Lusaka. Je vou

lais I'usine en zone rurale. On m'a replique :
ce n'est pas possible. D'ailleurs, combien de
cartons voulez-vous fabriquer par an ?
J'avais fait mes calculs: la production d'oeufs
etant encore modeste, il nous fallait chaque
annee un million de cartons de trente-huit

ceufs. Imposible, me repondit-on. Notre ma
chine la plus simple produit un million de
cartons par mois. Ne pouvez-vous pas faire
une petite machine? leur demandai-je. On
me repondit que cela ne serait absolument
pas rentable.

Avec un groupe d'etudiants, nous avons
alors con9u une petite machine, qui utilise
des vieux papiers comme matiere premiere
et qui se vend maintenant dans le monde
entier, surtout dans les regions isolees. Voila
qui est petit, et utile. »

Pour illustrer le besoin d'aider les gens,

dans les pays en developpement, a fabri

quer leurs instruments de travail eux-memes,
M. Schumacher cita I'exemple d'un village

l;v%

Cadres superieurs et syndlcallstes Japonais en conversation anim^e sur la terrasse de Caux.

africain ou une mission d'agronomes occi-
dentaux avait enseigne aux fermiers a dou
blet leur recolte annuelle. Deux ans plus
tard, les villageois etaient revenus a leurs
anciennes methodes. « Un de nos collabora-

teurs qui se trouvait dans ce pays, a pour-
suivi M. Schumacher, a rapidement decou-
vert que ces fermiers, qui ne produisaient
jusqu'alors que pour leur propre consomma-
tion, ne disposaient d'aucun moyen de com
munication avec la ville et son marche. La

seule fafon de transporter leurs produits
avait ete d'envoyer les femmes a la viUe,
leurs paniers sur la tete. Au bout d'une sai-
son, les femmes avaient renonce a ce travail

supplementaire et les hommes s'etaient in
clines, preferant dans leur bon sens leurs
epouses a une seconde recolte.

<< Redessinez cette machine »

» Quand nous leur avons parle, ils nous
ont dit qu'ils attendaient maintenant que le
gouvernement leur construise une route.
Nous leur avons dit qu'il leur faudrait alors
des camions et leur avons suggere de se ser-

vir de chars a bceufs. Car ces villageois
etaient d'excellents menuisiers. Nous leur

avons apporte un mod^e tres simple que
nous avions trouve en Ecosse et que les vil
lageois se declarerent prets a construire.
Pour ce qui est des pieces metalliques, nous
nous sommes arranges pour qu'eUes soient
toutes tirees de carcasses de voitures, dont

I'Afrique est remplie, et livrees en un seul
paquet.

» Mais il y avait un probleme : le cerceau
de fer entourant la roue, dont il faut faire

un cercle parfait. A Pittsburgh ou a Dort
mund, il y a des machines appropriees, et
tres cheres, qui peuvent faire des mUliers de
ces cerceaux en une seule journee. Mais com
ment s'y prendre dans un village africain ?
Pourtant, avant la revolution industrielle, nos

ancetres savaient les fabriquer, mais aucun
ingenieur n'a su nous dire comment, jus-
qu'au jour ou, dans un village franfais, nous
avons trouve une machine vieille de 250 ans,

tres ingenieuse. Nous I'avons emmenee dans
une ecole anglaise d'ingenieurs et avons dit
aux etudiants : voici une machine ancienne.

Redessinez-la de fafon modeme sans modi
fier sa conception de base. Nous avons main-
tenant une machine a cercler les roues,

simple, bon marche, manoeuvrable a la main.
C'est un exemple simple d'une technologie
intelligente adaptee aux besoins d'un vil
lage africain. »

Interroge sur les mobiles qui devraient
pousser les hommes a vivre pour autre chose
que leur enrichissement personnel, M. Schu
macher a, dans sa reponse, revele ce qui
apparait comme le ressort essentiel de sa
pensee : « A ceux d'entre nous qui pouvons
subvenir a nos propres besoins, dit-il, il faut
une motivation sans laquelle la societe ne
saurait survivre: mettons-nous a nous occu-

per des pauvres. Certains protesteront, mais
la vie ne vaut pas la peine d'etre vecue
avec cette misere qui nous entoure. Car les
pauvres restent invisibles jusqu'au jour ou
ils recourent a la violence. Ouvrons nos yeux,

et le meilleur de nous-memes se revelera.

Nous ne serons pas heureux tant que nous

ne ferons rien pour aider les autres. Tout
cela nous ramene au vieux dicton: aimez

votre prochain. »



M. PIERRE FLANDIN:

Apports de I'agriculture
a la societe de demain

M. Pierre Flandin, directeur de I'hebdo-

madaire La France agricole, avait ete invite
a prendre la parole a Caux sur le theme sui-
vant: « Apports de I'agriculture tradition-
nelle a la societe industrielle de demain. »

M. Flandin est lui-meme agriculteur dans le
nord de la Nievre. II est en ce moment en

train de transmettre son exploitation, un
domaine familial de 220 hectares, aux mains

de son fils. A Caux, il s'adressait principa-
lement a un public d'industriels.

Un progres accueilli et diffuse

M. Flandin a rappele tout d'abord ce que
I'agriculture doit a I'industrie et notamment

a la mecanique et a la chimie. Tout permet
de dire qu'elle sait accueillir le progres. Ce

progres, elle a su le diffuser, ce qui n'est pas
toujours le cas dans I'activite industrielle.

« Nous etions des millions d'agriculteurs,
a declare M. Flandin, et peut-etre aurait-il
ete facile a quelques privilegies bien infor-
mes de conserver pour eux-memes le bene
fice des progres possibles. Eh bien, cela n'a
pas ete le cas. Les connaissances perfection-
nees qui devenaient disponibles ont ete dif-
fusees avec enormement de rapidite et nous
ne connaissons pas d'agriculteur qui ait ja-
mais refuse a ses collegues nationaux ou
etrangers de leur communiquer son expe
rience. »

L'orateur a souligne les efforts de reflexion
et d'investissement auxquels ont du se sou-
mettre les families paysannes pour adapter
leurs exploitations aux conditions nouvelles,
et cela non sans certaines privations.

« II n'a pas manque de penseurs ou d'ideo-
logues, a ajoute le directeur de La France

agicole, pour nous conseiller de suivre les
traces de I'industrie qui, lorsqu'elle a pu
developper et concentrer son activite, a reu-
ni des capitaux, cree de tres grosses unites,
pensant d'ailleurs que plus c'etait gros, mieux
c'etait, plus c'etait gros, plus c'etait ren
table. Eh bien, I'agriculture n'a pas suivi
dans cette voie-la ! Nous sommes restes avec

des structures modestes, individueUes et fa-

miliales. Je pense que I'agriculteur n'a pas
voulu, en se noyant dans des groupes beau-
coup plus importants, abandonner sa res-
ponsabilite personnelle.

» L'agriculture a toujours ete un metier
difficile et soumis a beaucoup d'embuches.
Aussi les decisions d'un exploitant doivent
etre reflechies par lui-meme. II n'a pas voulu
se lancer dans des vastes groupements ou
il aurait abandonne a des gens, bien stir com-

petents et diplomes, le soin de le diriger, de
lui faire executer ce qu'il n'aurait pas ete
capable de concevoir lui-meme. Instinctive-

ment, les agriculteurs ont senti des dangers
dans cette voie-la. (...) L'agriculteur est oblige
de garder en tout un certain realisme. Ce

realisme ne permet pas les erreurs de juge-
ment prolongees, parce que nous ne nous
battons pas avec des idees, avec des hypo
theses, des concepts et meme des chiffres ;
nous nous battons avec des choses tres dif-

ficiles et tres reelles, le sol, le climat, les

intemperies. Lorsqu'ils commettent des er
reurs (et 9a arrive), les agriculteurs les paient
rapidement, et tres cher, et cela leur donne

naturellement et obligatoirement une cer-

taine prudence. »

Celui qui dirige execute aussi

M. Elandin a cite en exemple un cas dans
I'ouest de la Erance ou Ton a regroupe
quatorze agriculteurs en leur faisant mi-
roiter une augmentation sensible de leur pro
duction laitiere. Mais les vaches n'ont ma-

nifestement pas adhere aux methodes nou
velles et il s'ensuivit une catastrophe finan-
ciere.

» Ce n'est pas un mystere que dans la
societe moderne et concentree, dans I'indus

trie comme dans I'administration, a pour-
suivi M. Elandin, il est de plus en plus dif
ficile d'etablir des contacts entre ceux qui
confoivent, ceux qui dirigent, ceux qui ge-
rent, ceux qui comptent... et ceux qui exe-
cutent. Eh bien, dans la profession agricole,
au lieu de cette separation des fonctions, de
cette specialisation des taches, nous avons

toujours au contraire une synthese, un re-
groupement des taches. Chez nous, celui qui
gere, celui qui con9oit, celui qui dirige, c'est
aussi celui qui execute. »

L'agriculture, selon M. Flandin, est un
art simple. « Mais, ajoute-t-il, il est tout dans
I'execution, parce que les choses sont simples,
mais elles sont difficiles a faire. II est dif
ficile de labourer au moment ou la terre

va justement s'ameublir et non pas se mas-
tiquer. II est difficile de choisir le moment
ou Ton va semer, ni trop tot, ni trop tard,
et la densite de son semis et la variete que
Ton seme et I'apport des engrais et le mo
ment ou il sera fait. Une belle recolte, ce

n'est pas si complique, mais c'est une suite
d'executions parfaites auxquelles l'agricul
teur doit toujours s'attacher. Tous les jours,
il essaie d'executer parfaitement une tache
qui parait simple. »

Choisir ses risques

L'orateur evoque ensuite le maintien dans
l'agriculture des valeurs traditionnelles et du

souci de liberte. «Dans notre metier, pre-
cise-t-il, il y a ce que nous faisons tous les
ans. Le progres technique, c'est bien beau,
mais la terre ne va pas pour autant accelerer
son mouvement et nous restons soumis

comme d'habitude au rythme des saisons.

Responsable de son entreprise individuelle,
l'agriculteur con9oit, mais execute lui-meme

ses projets. II les execute librement et c'est
tres important. En effet, la tache que nous
devons faire est dure, elle est encore pe-
nible; elle est quelquefois dangereuse et
parfois aleatoire, avec un resultat qui n'est
jamais acquis d'avance. Nous prenons tou
jours des risques. Des lors il est tr^ impor
tant que l'agriculteur soit libre de choisir ses
risques, car il choisit en meme temps ses
difficultes. Mais parce qu'il les a choisies
lui-meme, il va developper au service de la
realisation de son objectif un attachement,
une ardeur au travail qu'il ne developperait
jamais si ce travail etait con9U par un autre
et lui etait impose par un troisieme. »
M. Flandin affirme ensuite que les progres

faits dans l'agriculture correspondent, au
cours d'une periode qu'il ne precise d'ailleurs
pas, a une augmentation de la productivite
de 400 %. II estime que les agriculteurs ont

redistribue aux consommateurs le produit de
cette productivite. Preuve en est pour lui le
fait que I'alimentation ne represente plus
que 30 % dans le budget des menages fran-
9ais. L'interpretation qu'il donne a ce fait



suscite quelques remous dans I'auditoire et

donnera lieu a contestation dans la discus

sion a huis-clos qui suivra I'intervention de
M. Flandin.

Le directeur de La France agricole affirme
ensuite que les exploitants ont reussi a trans
former leurs techniques, mais « qu'ils ne se
fondront jamais dans un anonymat de gros

ses affaires soit capitalistes soit socialistes
qui est condamne par avance a la sterilite ».
Puis 11 evoque les obstacles naturels que les
agriculteurs ont rencontres. « II y a eu depuis
vingt-cinq ans de mauvaises annees. Nous

venons d'en vivre deux consecutives. L'une

marquee par la secheresse, I'autre marquee
par des exces d'humidite. Nous n'y pouvons
rien. Mais pour ceux qui ont des projets a
realiser, toutes ces annees qui s'accumulent

et ces obstacles qui se succedent pourraient
entralner le decouragement. (...) II est vrai,
et vous I'avez tous constate, que les agricul
teurs se plaignent. Mais ils ne se decouragent
jamais, et cela c'est egalement vrai. Meme
une succession de mauvaises annees n'em-

peche pas au bout de deux ou trois ans I'agri-
culteur de recommencer. II est perseverant

et il donne a la societe d'aujourd'hui la me-
sure du temps. II salt qu'il ne faut pas etre
immediatement exigeant, qu'il faut que les
progres murissent et qu'ils doivent trouver
un terrain favorable. »

Deux esperances

Et M. Flandin conclut: « Ainsi, grace aux

progres que nous avons faits, grace aux tra
ditions que nous avons conservees, nous es-
timons que nous offrons au monde d'aujour
d'hui deux esperances fondamentales.

» Au monde qui souffre du sous-develop-
pement et de la faim, nous donnons la con
viction que le travail de la terre, ardent, mais
scientifiquement eclaire, apporte des resul-
tats rapides qui pourraient contribuer a
I'apaisement de la faim dans le monde.

» Et puis, aux hommes dont les esprits
sont tourmentes et qui voudraient que la
societe se transforme d'abord selon leurs

propres conceptions, et ensuite avec enorme-
ment de rapidite, nous apportons notre sen
timent qu'il faut aller progressivement, tenir
compte des circonstances naturelles, tenir
compte de I'adaptation aux hommes et de
I'adaptation des hommes. La reussite que
nous avons obtenue est egalement ceUe de
la prudence et de la perseverance, solidement
appuyees sur un fonds de valeurs tradition-
neUes, de confiance et de liberte. »

Le Japon industriel
aspire a la cooperation

internationaie

UN EXPOSe DE M. TAKASE,
DIRECTEUR GENERAL

DE TOSHIBA ELECTRIC

M. Shoji Takase, directeur general de Toshiba Elec
tric chargd des relations avec le personnel, a evoque
a Caux les problemes speclflques de I'lndustrle japo-
nalse et a lance un appel a la cooperation Internatio
nale.

M. Takase a d'abord retrace les liens qui se sont
etablls depuis plus de vIngt-cInq ans entre I'lndustrle
japonalse et le Rearmement moral. En 1950 deja, le
president du geant de I'electronlque qu'est devenu
Tostilba, M. Istilzaka, etalt venu a Caux. Nombreux

sont les Industrlels et les syndlcallstes japo-
nals qui ont partlcipe depuis aux rencontres
de Caux, parfols en delegations Importantes. '
M. Takase a ensuite rappele qu'au Japon

une minorlte seulement du mouvement ou-

vrler adhere au prIncIpe de la lutte de classe.
Les negoclatlons n'en sont pas molns « chau- '
des », mais II y a un effort soutenu pour par-
venir a des solutions acceptables aux deux
parties.

L'orateur a soullgne le prIncIpe de I'em-
, . . . , , , , . econcploi a vie qui est presque general dans la ,
moyenne et la grande Industrie. Tout le sys- ^
teme des salalres, de la promotion et des
retraltes derive de ce princlpe. D'une ma-
niere generale, affirme M. Takase, II existe ®''
dans I'lndustrle japonalse un fort sentiment
d'appartenance. Lors d'un sondage effectue
dans son entreprlse, 80 % des employes ont
repondu qu'ils etalent flers d'appartenir a la
societe. .

Blen qu'il y alt au Japon une certalne hie-
rarchle soclale, II y a aussi un fort courant ^
de « moblllte vertlcale ». « Etant donne que
la notion de profession heredltaire n'existe ®
plus Chez nous, a declare M. Takase, I'ldee ® *
que n'Importe qui peut monter I'echelle so-
dale est k la base de la societe japonalse.»
L'Industrlel nippon a d'allleurs precise que
36,1 % du nombre total des membres de la dl- ?
rectlon des entreprlses Industrlelles ont eu
a un moment donne une experience de res-

ponsable syndlcal. II faut cependant ajouter P®''®"
que le syndlcallsme au Japon est essentlel-
lement conpu a I'echelle des entreprlses.

mont6
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Apres avoir aInsI esqulsse la situation ja
ponalse, M. Takase a evoque ce qu'il a ap-
pele « le choc du petrole », qui a attaint gra-
vement le Japon, prive qu'il est de toute res-
source naturelle. En un seul mols, a ajoute
M. Takase, plus de 1500 falllltes ont ete de-
clarees. Les chlffres du chomage ont forte-
ment augments, sans parler du nombre des
ouvrlers restant sans travail dans les entre

prlses qui les emplolent k vie. Les couts ont

 en fleche, se repercutant Immediate
ment sur la spirals des prIx et des salalres.
M. Takase a reconnu qu'on ne pouvalt plus

aujourd'hul se servir des formulas appllquees
pendant les annees de la forte expansion
economlque : prodult national brut maximum
— profit maximum — revendlcatlons salarlales
maxima — consommatlon maxima. « Face aux

tensions qui resultant des transformations
economlques et soclales, a ajoute M. Takase,
un changement d'attltude dolt intervenir dans
les rapports entre le patronat et les syndlcats.
Nous sommes sincerement a la recherche de

relations nouvelles, et nous sommes ici au
jourd'hul parce que nous savons que la so
lution passe par I'appllcatlon de I'esprlt du
Rearmement moral.»

Takase a ensuite aborde les problemes
Internatlonaux. « Les nations n'ont jamais au-
tant dependu les unes des autres. Aucun pays
ne peut resoudre ses problemes sans la com
prehension et la cooperation des autres pays,
et II est de plus en plus difficile pour cheque
nation de determiner sa polltlque natlonale
sans une reelle consideration des autres na

tions. Nous devons done passer d'une 6re
de confrontation a celle du dialogue, et du
dialogue a la cooperation.»
Rappelant les differences multiples qui se-

parent I'Qccldent et I'Orlent, M. Takase a
demande qu'aucun effort ne soit neglige pour
arrlver a une comprehension mutuelle. II avalt

ete tres touche par le message qui lul avalt
ete envoye au mols de mal par les Industrlels
europeens responsables de la rencontre de
Caux. Ceux-cl y exprlmalent leur volonte
d'aborder les points de confllt entre le Japon
et I'Europe « en essayant de comprendre les
problemes tels qu'ils sont vus de I'autre bord ».
M. Takase a conclu en disant I'espoir qu'il

plaqalt dans le Rearmement moral, « un mou
vement qui n'exclut personne », pour promou-
volr cet esprit de comprehension entre par-
tenalres soclaux et entre nations.



PORTRAIT D'UNE MILITANTE

L'amertume en moins
1974. Annee de la femme. Dans une des

plus grandes salles de Londres, deux mille
personnes entendent parler Betty Gray,
simple mere de famille du nord du pays.
Malgre ses cheveux gris, son regard franc
petille de vie. Elle vibre en racontant les
souffrances de sa jeunesse et ses luttes
d'aujourd'hui. Nous avons ete trop souvent

les prisonniers de l'amertume nee des an-
nees trente, dit-elle en substance. Pourtant,

il est possible de jeter cette amertume
par-dessus bord et de se donner a une tache
revolutionnaire : creer I'unite entre hommes

et femmes de toutes classes, de toutes ra

ces, de toutes croyances.

Toute sa vie, Betty Gray a ete une mili-
tante. Issue d'un milieu tres modeste, ainee

de quatre enfants, elle a connu bien des
humiliations. Son pere s'est souvent trouve
chomeur durant la grande crise economique.
Syndicaliste, il militait de toutes ses forces

dans le camp communiste, malgre I'oppo-
sition de sa belle-famille. Quant a Betty,
elle prit si bien fait et cause pour son pere
que, des Page de neuf ans, elle se mit a
lire les joumaux et a embarrasser ses ca-
marades d'ecole ou sa parente bourgeoise
en demandant; «Que faites-vous, vous,
pour amener la revolution et reparer toutes

ces injustices ? »

C'est la mort tragique de sa mere qui a
profondement marque et endurci la jeune
Betty. «J'avais 14 ans, raconte-t-elle. Ma-
man est tombee gravement malade. Papa
etait a Londres, cherchant du travail. Sa-

chant qu'il n'aurait pas d'argent pour son
billet de chemin de fer, je n'osais le faire
revenir. De son cote, maman me defendit

d'appeler le docteur: nous lui devions deja
trop d'argent. Elle mourut avant que je
n'arrive a decider que faire. C'est moi qui
dus annoncer la nouvelle a mon pere. II
me reprocha amerement ma faqon d'agir:

il aurait bien trouve a emprunter de I'ar-
gent et il aurait fallu faire venir le docteur

de toute faqon. Juste avant I'enterrement

de maman, papa nous a tous reunis. « 'Votre
»mere a transgresse notre accord tacite,

» nous dit-il. Elle s'est fait des amis de I'au-

» tre cote de la rue. Certains d'entre eux

»vont peut-etre venir a I'ensevelissement.

» Mettez-vous bien dans la tete que votre
» mere est morte par leur faute. Ces gens-

» la, il faut les hair. » Les freres et sceurs

de maman etaient venus de tres loin pour
I'enterrement. Nous les aimions bien, mais

papa les detestait, car ils desapprouvaient
ses activites communistes. Aussi ne tenait-il

pas a ce qu'ils apprennent la verite: qu'il
etait absent de la maison au moment de

sa mort et que nous n'avions pas fait venir
le docteur. « Ne leur dites aucun detail»,

nous ordonna-t-il. Nous ne les avons plus
jamais revus.

» Ce fut comme si, en quelques jours, je
perdais ma mere, mon pere et toute ma
parente. II ne me restait plus que mes fre
res et sceurs, que je dus elever toute seule. »

Au pied du mur

Durant ses annees d'etudes a I'&ole nor-

male, Betty parfait sa connaissance du
marxisme et se forme a faction revolution

naire. On lui apprend qu'il faut noyauter
les ecoles, les eghses, I'administration gou-
vernementale. Pourtant, certaines de ces

methodes lui repugnent; elle se met a dou-
ter. Elle repense alors au Rearmement mo
ral, dont elle a entendu parler un jour et
dont elle avait pense qu'il n'etait bon que
pour les classes dirigeantes. Elle decide
d'appliquer pendant deux ans les principes
moraux qu'on lui avait proposes. « On ver-
ra bien si qa marche », se dit-elle. Temoin
de I'impact du Rearmement moral dans les
mines du Pays de Galles, elle commence

a croire qu'il y a la quelque chose de va-
lable. Elle opte alors pour la solution du
changement de I'homme.

Au lendemain de la guerre, elle epouse
Rex Gray, fils choye d'un pasteur metho-
diste. Le Rearmement moral I'aide, lui, a
appliquer sa foi chretienne dans le detail de
sa vie quotidienne.

Betty, son mari et leurs trois enfants

s'installent modestement a Newcastle, ville

de 250 000 habitants ou Rex est fonction-

naire de la Municipalite. Dans le menage,
tout n'est pas rose. II y a de serieux tirail-
lements entre le pere et une des fdles. Les cer

titudes religieuses de Rex irritent Betty qui,
elle, cherche encore, relit la Bible trois fois

de suite, se debat avec elle-meme. Desireuse

d'oublier les privations de son enfance, elle
travaille dur comme enseignante pour pro
curer une securite a ses enfants. A table,
aucun reste n'est tolere, meme si les fUles

ont trop a manger. Leurs amies sont mal

accueillies : « Nous n'avons pas de quoi. »
Et puis, l'amertume jamais guerie de la me
re reapparait a chaque instant. Pourtant,
I'unite commence a naitre. Explications sin-
ceres et excuses mutuelles apportent la re

conciliation de pere a fille et de mere a
fille. Et puis, on reste ouvert au monde
exterieur, aux besoins des autres.

Avec les Antillais et les Indiens

Ville industrielle du nord-est, Newcastle
compte vingt-mille immigrants indiens, pa-
kistanais, antillais. Se voulant responsables
vis-a-vis de leur region et des problemes
qui s'y posent, Betty et Rex sentent qu'ils
doivent aider ceux qui souffrent de la dis
crimination, notamment en leur ouvrant leur

foyer.

Mais comment faire quand il y a tant
de copies a corriger le soir apres la classe ?
La seule solution eut ete de ne plus ensei-
gner. « J'examinai le budget familial, pour-
suit Betty: c'etait impossible. Les enfants
faisaient des etudes; nous n'avions pas
d'economies. » L'idee persistant, Betty reu-
nit toute la famille pour en parler. « Ce fut
la premiere fois, rappelle une des filles, que
maman nous a raconte ce qu'elle avait vecu
durant son enfance. » Et c'est en famille,
apres un moment de silence, que fut prise
la decision. Betty quitte alors son travail.

« Je me suis vite retrouvee au pied du
mur, reprend-eUe. Je ne m'etais jamais vrai-

ment liberee de mon amertume. Je craignais
qu'elle ne dirige ma vie pour toujours. Que
pouvais-je alors donner a ceux que nous
recevions chez nous ? Desesperee, je me
tournai vers une personne que nous avions
refue chez nous. Comment sa foi I'avait-elle
aidee a vaincre l'amertume et la souffrance ?

Elle m'expliqua que n'importe qui peut de-
poser au pied de la Croix tout son peche,
toutes ses haines, qu'alors viennent et le
pardon et la guerison. Je vis soudain une
lueur d'espoir et je franchis le pas. Je cons-
tatai alors que mon fardeau etait tombe,
que je pouvais aider les autres. »
Des lors, leur foyer est un lieu ou les

gens viennent parler du fond de leur coeur,
parce qu'ils comprennent ce que la famille
Gray a vecu. Rex invite les membres du
comite interracial dont il est devenu pre

sident. Juifs, musulmans, hindous, Antillais,
Indiens defilent dans leur maison, vite sur-

nommee dans le quartier les Nations unies.



Pour projeter un film, on repousse les meu-
bles, on enleve des portes. II y a parfois
trente personnes a diner. Des invites restent
pour la nuit. On craint de manquer d'ar-
gent, on de nourriture, mais les invites ap-
portent un dessert, ou une contribution fi-
nanciere. Un jour, alors que Betty se de-
mande comment elle va remplacer ses draps
uses, une amie lui offre toute une pile de
draps dont elle n'a pas besoin.

Chez les conservateurs

A cause du comite que preside Rex, les
Gray sont en contact avec les milieux po-
litiques locaux. «Aux demieres elections,
raconte Betty, c'est un depute conservateur
qui a ete elu dans notre circonscription, un
homme convaincu de la necessite de reduire

le nombre des immigrants. J'ai pense aussi-
tot a nos amis antillais et indiens et a leurs

dirigeants, qui envisageaient deja de quitter
le pays. Les immigrants nous rendent d'im-
menses services. Helas, ils sont parfois
des pions dans la lutte pour le pouvoir. Je
suis alors entree en contact avec une amie

qui milite dans le parti conservateur. EUe
m'a aussitot dit que I'Association des fem-
mes du parti conservateur cherchait un ora-
teur pour son assemblee, qui devait avoir
lieu prochainement. Je lui ai propose d'in-
viter M. Shukla, un immigrant indien de

nos amis, a parler a ces femmes des immi
grants qui sont a nos portes, de leurs cultu

res, de leurs religions. Ce qui fut fait. Trois
semaines plus tard, j'etais assise avec la du-
chesse de W., avec Lord X. a ma droite et

Lady Y. a ma gauche. II y avait 500 per
sonnes, qui appartenaient toutes au parti
conservateur. Je priai pendant que M.
Shukla parlait, et malgre mon apprehen
sion toutes les questions qui furent posees
etaient positives. Un des invites me dit,
apres la reunion, que cette journee avait
marque un tournant dans sa fafon d'envi-
sager la question des immigrants. En outre
un des dirigeants du parti etait venu spe-
cialement de Londres. Nous avons pu lui
faire rencontrer divers responsables des mi-
norites raciales et il put les rassurer sur
I'avenir des immigrants, ce qui fut repete
a tous leurs amis. Les esprits se calmerent.

« Bien de ces femmes conservatrices sont

aujourd'hui mes amies. Malgre les reactions
qui m'assaiUent parfois encore, I'experience
que j'ai faite m'a donne la force d'aider
precisement ceux que j'avais rendus respon
sables de mes souffrances. J'avais toujours
voulu que ce soit eux qui me comprennent,
moi et ma classe. Maintenant je souhaite
que eux aussi decouvrent le renouveau qu'ap-
porte le Christ. Cela prend du temps, mais
la compassion necessaire m'est donnee au
fur et a mesure.

« Avoir souffert renforce en vous le sens

de la communaute et la compassion. J'en
suis venue a etre reconnaissante d'avoir

souffert. )>

(Propos recueillis par Evelyne Seydoux.)

I.

Betty et Rex Gray d Caux avec leurs amis M. et Harry Shukla.
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Oratorio en Australia

C'est par la radio et la television que la
population de Toowoomba, pres de Bris
bane, apprit que VOratorio pour notre temps
serait donne le 29 juillet pour la premiere
fois en langue anglaise. La veille, la presse
avait publie une interview et une photo du
compositeur Felix Lisiecki venu avec sa
femme specialement pour I'occasion. C'est
en presence de I'eveque, et dans une cathe-
drale comble, que I'ceuvre a ete donnee.

L'initiative de la soiree, destinee a rap-
procher les differentes confessions religieu-
ses representees dans la ville, revient a Ruth
Warrington, une jeune femme de 21 ans

recemment emigree d'Angleterre. Lorsqu'elle

La presse jurassienne s'est fait I'echo du
passage, a Moutier, de David Crowchiid et

Leo Pretty Young Man, chefs indiens du Ca
nada, et de ieurs epouses. Ribordy, con-
seiiiere municipaie, reput ia delegation k I'Ho-
tei de viiie. Le quotidien Le Pays souligne
ie fait que ies Indiens sont venus de Caux

accompagnes de Canadiens angiophones et
francophones.

demanda son soutien a un homme d'affai

res, celui-ci declara que c'etait de la folie ;
mais lorsqu'il eut entendu I'ceuvre, il vint
lui dire : « Je sais maintenant que ce n'etait
pas de la folie, mais de la foi. »
Les jours qui suivirent, M. et Li

siecki furent invites a plusieurs reprises par
des personnes desirant approfondir avec eux
I'idee du « changement de I'homme ».
Une deuxieme representation de I'oratorio

a eu lieu le 23 septembre.

Sur les ondes

Get ete la radio et la television britanni-

ques ont rendu compte a plusieurs reprises
des actions menees par le Rearmement mo
ral.

Durant neuf dimanches consecutifs les

auditeurs d'un programme religieux radio-
diffuse furent informes des projections de
films du Rearmement moral organisees au

Centre des Jeunes Chretiens situe en plein
coeur de Londres.

D'autre part, les telespectateurs de la
chaine ATV ont assiste a neuf minutes d'en-

tretien avec deux personnalites qui se con-

« Mes affaires ne sont pas ies memes que
les votres, a declare aux industrials r^unis
^ Caux te cardinal Koenig, archeveque de
Vienna. Mais ies gens d'Egiise doivent se
rendre compte des aspirations des ouvriers
en aiiant sur ieurs iieux de travail. L'Egiise
et ies syndicats doivent depioyer des efforts
communs pour que soit reconnue ia vaieur
intrinseque de chaque travaiiieur. »

sacrent entierement au Rearmement moral;

Conrad Hunte, le champion international
de cricket, originaire des Antilles, et Alec
Smith, fils du premier ministre de Rhode-
sie. Decrivant Ieurs experiences personnelles,
ils ont souligne I'un et I'autre I'impact du
Rearmement moral sur leur profession et
sur les conflits raciaux dans plusieurs con
tinents.

Enfin, Radio-Oxford a demande a trois

etudiants de la vMle d'expliquer comment
leur ensemble musical a participe a la cam-
pagne qu'a lancee un groupe de syndicalistes
et d'industriels resolus a faire sortir leur

pays de la crise. Auparavant ils avaient eux-
memes mis de I'ordre dans leur propre vie:
I'un d'eux avait rembourse a son patron les
pieces volees qui lui avaient servi a cons-
truire sa voiture.

Livre noir et blanc

Une version russe du Livre Noir et Blanc

vient de paraitre aux Editions de Caux
(prix : Fr.s. 4.—). Le lancement du livre a eu
lieu a Caux en presence de I'ecrivain russe
A. Krasnov-Levitin.

Les auteurs de I'edition maltaise du Livre

Noir et Blanc ont envoye un exemplaire du

livre a chaque membre du gouvernement
de I'ile et a tous les deputes. L'Association
des Emigres maltais s'est chargee de la vente
a I'etranger.
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MEXICO 1956

Mon dernier pot-de-vin
« Un telegramme du Mexique », nous an-

nonce le PDG en ouvrant notre reunion

hebdomadaire ; « Commande centrale ther-

mique acquise. » C'etait fin 1955, notre pre
mier grand succes an Mexique. Un groupe
de turbines a vapeur pour la centrale de
Laguna, au coeur des plantations de coton.
Ce succes faisait plaisir. La direction suis-

se a adresse un telegramme de felicitations a
I'ingenieur envoye de Zurich et a notre re-
presentant a Mexico.
Mais pourquoi obtenions-nous la com

mande alors que notre firme n'etait guere
connue au Mexique pour ses turbines a va
peur ?

Pourtant, le telegramme etait sur la table.
Nous avions la commande. Pendant des

annees nous allions travailler avec le Mexi

que. Les contrats etaient signes.
Des rumeurs se mirent a circuler dans

les bureaux et dans les couloirs, du direc-

teur general jusque chez le plus petit em
ploye : notre representant a Mexico aurait
fait des promesses. Une premiere ombre se
profUait sur I'affaire. Etait-ce vrai ? Qui
avait fait des promesses ? Et a qui ?

Janvier 1956: muni d'une certaine som-

me, je m'envole vers Mexico, envoye par
ma firme. C'est mon premier voyage dans
ce pays. II s'agit de clarifier cette situation
confuse. Tache delicate et pesante. Ce sera
notre premier contact direct et avec notre
representant et avec notre client. II faudra
explorer, tater le terrain, decouvrir les in-
termediaires.

Mexico City. Des millions d'habitants au
pied d'un volcan enneige, le Popocatepetl.
La richesse y cotoie la misere. Des appar-
tements de luxe, des hotels tout neufs, des

rivieres de reclames lumineuses aux cou-

leurs criardes, une ville immense, puissante,
riche.

Je suis seul. Notre representant, que je
connaissais, se montre plutot froid et distant.
Par ou commencer? Qui est cet industriel

important dont on me parle, beau-frere du
client ? C'est lui qui aurait precise les exi
gences.

Je rencontre notre client au club des in

dustries. Un endroit distingue, decore avec
gout. Sur de lui, poli, le Mexicain est la.
Le repas est servi dans des assiettes en or.

Mon vis-a-vis dans ce club elegant est-il

un des intermediaires ? Comment aborder

la delicate question ?
J'attends. Apres une tasse de bon cafe

mexicain, mon hote me tend sa carte. II

m'attend le soir meme, chez lui. Pas avant

21 heures. Puis il me quitte.
A I'hotel, j'avais mis I'argent dans un

coffre-fort. Des dollars, en billets de ban-

que. Je connaissais la somme. Je prends
I'argent, je compte les billets. Soudain je
m'arrete. Payer un pot-de-vin! Impossible.
Je remets les billets dans le coffre et me

mets en route les mains vides.

Une loi non ecrite

La villa se trouve dans le meilleur quar-
tier de la capitale, Chapultepec. Le domes-
tique ouvre la porte. Mon ami m'attendait.

Etait-il mon ami ? Allait-il devenir mon

ami ? Je lui parle franchement: « Je n'ai
pas apporte d'argent, lui dis-je. Pourquoi
cette commission? Est-ce vraiment ce que
vous attendez ? Le prix fixe ne comportait
de commission ni pour vous, ni pour qui
que ce soit d'autre. Etes-vous conscient que
nous faisons quelque chose qui n'est pas
juste ? Veuillez y reflechir. »

L'argent est destine a son beau-frere,

m'explique-t-U. «Si vous ne respectez pas
votre promesse, ajoute-t-il en levant le doigt,
vous rompez un gentlemens' agreement et
vous vous privez de nombreux autres con
trats. »

La porte du jardin se ferme bruyamment.
Je sursaute. Un taxi me ramene a I'hotel.

II est presque minuit. Que faire ? A qui
parler? Etre honnete, ne pas donner d'en-
veloppe 7 Un cas de conscience: faut-il ou
non tenir parole ?

Je me sens excite, anxieux. Est-ce de la

mauvaise conscience 7 Je vois devant moi

le doigt leve de I'industriel mexicain.

Je garde un bon souvenir de la visite en

Suisse de M. Mora, I'ingenieur-conseil de
la firme Palomina y Mora, maitre d'ceuvre

de la centrale de Laguna. C'etait son pre
mier sejour dans notre pays et il etait ac-
compagne de sa femme. Ils etaient tons deux

de vrais Mexicains, tres cultives, le coeur

grand ouvert, simples d'aspect, pleins de
comprehension pour les autres. En quel-
ques jours ces etrangers etaient devenus nos

amis. Nous avons aborde tous les sujets :
Dieu, le recul des eglises, les manquements
des Chretiens, I'ecoute de la voix divine,

I'esprit de responsabilite qu'il faudrait tant
developper dans I'industrie, dans nos pays.
Nos premieres negociations techniques sur
la centrale de Laguna nous avaient menes

tres loin !

Au moment de leur depart, M™« Mora
m'avait fait cadeau d'un chale aux vives

couleurs. « Mon chale, avait-elle dit, celui

que je mets pour aller a I'eglise. Ce sera
pour votre fille Mary en souvenir de vos
amis mexicains. »

Ce matin-la, je retrouve mes amis sur
le seuil de leur maison, entouree de plantes
et d'arbres tropicaux. Passant au-dessus de
la coupole neigeuse du Popocatepetl, le so-
leil nous atteint de ses premiers rayons. Des
nappes de brouillard, non encore dissipees,
planent sur la ville. Apr^ un petit dejeu
ner a la mexicaine, nous nous asseyons dans
le grand salon inonde de soleil.

Enfin je peux parler de ce qui me tient
le plus a cceur. Mon angoisse devient la
leur : les commissions exigees, la corruption.
Que faire 7 Dois-je respecter I'engagement
pris 7
Nous nous taisons. Puis mon ami parle:

« C'est une loi non ecrite, chez nous, que
Ton paie les commissions promises. Don-
nez leur part a tous ceux a qui il a ete pro-
mis quelque chose, mais aidez-les a voir qu'il
n'est pas juste de recevoir de I'argent qu'on
ne merite pas, de toucher des sommes se
cretes, d'etre tenaille par la peur d'une de
nunciation. Que ce soit votre demiere com
mission ; soyez franc avec les Mexicains,
ils vous comprendront. Ceux qui out passe
cette commande pour Laguna sont mes

amis. » Apres une autre pause, nous prions
pour que je trouve les paroles appropriees,
pour que j'aie le courage et les forces ne-
cessaires.

« Tenez parole, payez les commissions et
changez vos interlocuteurs. Revenez nous

voir. Esta casa es sua casa. » Sur ces mots

je prends conge de mon ami.
II ne me reste plus beaucoup de temps.

Les dollars etaient comptes

Chaque jour je fais une visite, un paquet
de dollars dans la poche.
La secretaire de notre client, qui decide

qui son patron regoit ou ne re^oit pas et
quels renseignements il faut lui faire par-
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« Passant au-dessus de la coupole neigeuse
premiers rayons...»

anir, refoit une de mes enveloppes. Elle
a prend comme les autres, presque avec

indifference, sans remercier.
Pour voir son patron, il avait fallu que

je me prepare. J'entre dans son bureau avec
un roman policier que j'avais achete et dans
lequel j'avais glisse I'argent. Je prends con
ge apres une longue conversation, «ou-
bliant» le livre sur une table ou se trouvent
de nombreux ouvrages techniques.

Le chef du bureau d'etudes, un jeune
Mexicain qui a fait ses etudes en Europe,
m'invite a dejeuner. J'ai mes dollars dans
la poche. II ne les prend pas. «Pas
de commisssion, me dit-il. Je sais que c'est
I'usage et on me reproche de ne pas m'y
plier. Mais je suis decide. Reprenez votre
argent. )> Voila un homme honnete et re-
solu: pas de corruption, ni aujourd'hui, ni
a I'avenir. Pret a tenir tete a ses collegues,
a son patron. Une attitude contagieuse, un
exemple que d'autres suivront.

« C'est votre prix » ?

La veille de mon depart du Mexique, je
rends visite a I'industriel du quartier chic
de Chapultepec. II attend et ma reponse et
I'argent pour son beau-frere. Nous nous
trouvons le soir, tard. Les dollars etaient
comptes, la liasse serree dans une enve-
lopppe, dans ma poche.

Suis-je meiUeur que lui, plus honnete,
moi qui lui apporte un pot-de-vin, ou suis-je
aussi tendu que lui, assis dans son fauteuil
de cuir, attendant mon argent?

La main tremblante, je lui passe I'enve-
loppe. II ne dit pas un mot, prend la liasse

du Popocatepetl, le solell nous attelnt de ses

et la fait glisser dans un tiroir. « Je rem-
plis un engagement, dis-je alors, mais c'est
la demiere fois. A I'avenir, il n'y aura plus
de commission. Nous nous reverrons. Nous
continuerons de vous faire des offres et nous
nous efforcerons d'obtenir vos commandes,
mais ce sera dans I'honnetete. Etes-vous d'ac-
cord ? »

Ma question est directe et claire. II re-
flechit un instant, se leve, me tend les mains
et me dit; « D'accord. Et vous vous etes fait
un ami. Bon voyage. Nous nous reverrons

en Suisse. » II m'accompagne a la porte,
attend un moment, me fait un signe de la
main.

Pen de temps aprfe, ce meme client veut
commander un deuxieme groupe de turbi
nes a vapeur. Notre devis va rejoindre ceux
qui viennent du monde entier. L'offre est
honnete, les dormees techniques completes,
le prix final calcule sans commission. Je suis
convaincu que nous emporterons I'affaire
si nous luttons honnetement. La bataille est
rude.

Je dois me rendre a Mexico, ou notre
client me refoit. Maintenant, nous nous
connaissons. Les differents specialistes sont
reunis autour d'une table: ils me posent
des questions, exigent des concessions, me-
nacent de se tourner vers nos concurrents.

Lorsqu'ils abordent la question du prix,
j'ai une seconde d'hesitation; «'Vais-je ce-
der, pour ne pas perdre I'affaire? Non, dit
une voix en moi, non, ne cede pas. » Je
tiens bon. A ma grande surprise, le directeur
demande alors: «Votre prix inclut-il la
moindre commission ? » Je reponds claire-
ment: non.

« C'est votre dernier prix ? » me demande-
t-on. Les ingenieurs mexicains se taisent.
Voyant I'expression du directeur, je me dis
qu'il pense a son beau-frere et aux suites
de la derniere commande. Une priere ra-
pide, et j'ajoute : « C'est mon dernier prix. »

« Vous avez la commande, mes felicita
tions », me dit le directeur.

Une commande sans commission.

Hellmut Dachler.

Le bungalow du president
Le nouveau president de la Republique

indienne, M. Sanjiva Reddy, a annonce qu'il
quitterait le palais de 300 chambres reserve,
a La Nouvelle Delhi, au magistral supreme,
pour s'installer dans un simple bungalow.
II a aussi demande une reduction conside
rable de son salaire.

D'apres I'hebdomadaire indien Himmat.

A propos du terrorlsme
Si certains, dans ces societes memes ou la

violence n'est pas necessaire, choisissent
neanmoins de verser le sang pour se faire
ecouter, c'est que leur poids politique reel
est trop faible pour qu'ils parviennent a se
faire ecouter autrement. Aussi leur rage tra-
duit-elle I'impasse ou se trouvent non pas

les regimes qu'ils veulent detruire, mais ceux
qu'ils veulent instaurer, ou imiter.

Jean-Francois Revel, L'Express.

Une societe « vecue »

Aucune institution neuve ne pent s'implan-
ter dans une societe «meilleure » que nos
societes actueUes si elle n'est pas « vecue »
de I'interieur par des hommes ayant fait
I'effort de se renouveler eux-memes.

Georges Friedmann
dans un entretien publie dans Le Monde.

Quo! de neuf ?

Entendu chez un antiquaire; un jeune
homme, se croyant bien eleve, posa inno-
cemment la question : « Quoi de neuf ? » II
fut mal accueilli.



Swissair vous propose d'aiier pour de bon
prendre du repos a New Ybrk.

I6

I

WeMfl

«lUKw:

Quand vous volez a destination de New York, ie jour de
votre depart compte vingt-neuf heures.

Et quand vous voyagez de Geneve a New York non
stop par ie voi SR 110, qui a iieu tous ies jours sauf ie
mardi, ces heures gagnees vous permettent de com-
mencer votre sejour a New York de ia fapon la plus
raisonnable: dans votre lit.

En effet, vous arrivez a 19 h 15, heure iocale, vous
vous rendez a votre hotel, vous faites un brin de toilette,
vous prenez encore un Bourbon au bar, et vous pouvez
vous glisser dans vos draps vers dix heures. Le iende-
maln, quand vous jetterez veritabiement un premier
coup d'oeil sur New York, vous serez bien repose, ce
sera le matin, et vous aurez un jour entier devant vous.

Au depart de Geneve, memes avantages. Pas ques
tion de chambouier votre horaire: pratiquement, ia
journee entiere vous appartient. Vous fiiez a Cointrin
vers 15 heures, et a 15 h 50 vous vous envoiez en direc
tion de I'ouest dans un spacieux Boeing 747 Jumbo Jet.
En cours de route, contort et service Swissair tradition-

neis. Si vous voyagez en premiere classe, vous pouvez
tranquiilement prendre un «drink» dans ie saion du
premier etage. Vous choisissez entre piusieurs menus
(trois en premiere classe, deux en classe economique)
et huit programmes musicaux. Et si ceia vous tente,
votre fauteuii d'avion deviant un commode fauteuil
de cinema.

Maintenant, vous etes peut-etre un noctambule im
penitent, et vous ne voulez a aucun prix, surtout pour
votre premiere soiree a New York, ailer vous coucher
a dix heures. Eh bien, soyez heureux: avec Swissair,
vous arrivez juste au bon moment pour vous pionger
dans i'electrisante vie nocturne de New York.

Swissair et votre agence de voyages lATA se ferortt
un plaisir de vous fournir des details complets sur Ies
treize possibilites que vous avez chaque semaine de
vous rendre non-stop en Boeing 747 Jumbo Jet a
New York. Et sur tous Ies services qui sont a votre dis
position, en votre quaiite de passager Swissair, avant
et apres le vol.


