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m  APPRENTISSAGE
ET PLEIN EMPLOl
L'experience suisse

Dans une interview an Figaro (7-8 mars 1987), Mme Nicole Catala, secretaire d'Etat
a la Formation professionnelle, disait la ferme intention du gouvernement trangais
de revaloriser I'apprentissage en entreprise et de I'etendre a tin niveau d'etudes

plus Sieve que le seul C.A.P. (1). Un projet de loi dans ce sens sera discute durant la
session parlementaire de printemps. Apres avoir beaucoup souffert de «I'ouragan de 1968 »

et du courant anti-patrons qui a longtemps prevalu en France, I'apprentissage vart-il
a nouveau Stre pris au serieux en France ?

C'etait le moment d'aller etudier en Suisse comment y fonctionne un systeme qui jouit d'un
vaste consensus dans le pays et d'une solide reputation au dehors.

Trois jeunes Suisses sur quatre
(187.000 en 1986) entre les ages de
seize et vingt ans suivent une formation
professionnelle, pour 97 % d'entre eux
en entreprise.

La France, avec une population plus
de neuf fois superieure a celle de la
Suisse, ne compte que 200.000 jeunes
en apprentissage.

Dans le canton de Zurich, en 1981,
60.000 jeunes ont termine leur neuf an-
nees de scolarite obligatoire. La meme
annee, dans le meme canton, 60.000
contrats d'apprentissage etaient signes.

Le chomage des jeunes est pratique-
ment inexistant en Suisse. Son taux est

inferieur au taux general.

Pendant la crise des annees 1970,
alors que se produisent en Suisse de
nombreuses fermetures d'usines, le
nombi-e des apprentis augmente de
30.0Cv/ jeunes.

Voila ce qui fait dire a la plupart des
observateurs et des partenaires de la
formation professionnelle en Suisse que
le systeme d'apprentissage federal est
« un des piliers du plein-emploi ».

Comment ce systeme fonctionne-t-il ?
Pourquoi rallie-t-il un consensus quasi

PREMIERES FLEURS

II a gel6 sans dlscontlnuer chez nous
en janvler et en fevrler. Cependant, sous
les grands arbres de nos chers volslns,
les perce-nelge n'ont pas attendu le de-
gel pour deployer les clochettes blanches
de leurs gracleuses corolles.

Dans notre jardin, au pied d'un mur
expos6 a I'ouest, une population dense
de crocus jaune d'or est sortie de la terre
durcie pour annoncer le printemps qui
vient.

Comment done a pu se declencher,
malgrb le gel, I'activite physiologique, la
multiplication cellulaire edifiant ces fra-
giles petales d'or vivant ?

C'est la lumiere du soleil, chaque jour
un peu plus haut sur I'horizon, qui a pro-
voque la croissance des tissus vegetaux
et I'edification de ces fragiles joyaux d'or
vegetal, annonciateurs du printemps.

En attendant les beaux jours, nous
avons deja ce soleil, qui apparait un peu
plus tot chaque matin. Alors, qu'est-ce
que j'attends, moi, pour sortir de I'hiber-
nation spirituelle, pour mettre au jour les
pensbes, les efforts, les floraisons de
I'esprit qui veille sur chacun de nous ?

PHILIPPE SCHWEISGUTH

general dans I'opinion ? En quoi est-il
reellement un facteur de plein-emploi ?
Telles sont les questions auxquelles cet
article va essayer de repondre, car il y
a certainement la une lepon humaine et
un modele economique qui donnent a
reflechir.

Comme ailleurs en Europe, le sys
teme suisse remonte aux traditions du

Moyen-Age : apres avoir eleve ses en-
fants, I'artisan prenait en eharge un ap-
prenti. Au siecle dernier sont apparus
en Suisse les premiers ateliers d'appren
tissage, organises par les autorites pour
former les ouvriers de plus en plus nom-
breux que demandait I'industrie nais-
sante. En un deuxieme temps, les
industriels et les petits patrons ont
commence a prendre des apprentis en
entreprise. Entre I'apprentissage en ecole
et I'apprentissage en usine (ou chez I'ar
tisan), c'est la deuxieme formule qui I'a
emporte en Suisse, et de loin.

Formation «sur le tos»

« Jusqu'au dix-neuvieme siecle, nous
a dit un patron, c'etait la meme chose
en France et en Allemagne : la forma
tion chez le maitre-artisan mais, par la
suite, dans ces pays, on a pris le mau-
vais tournant. »

L'apprentissage est regi par une loi
federale (revisee en 1980), ce qui est
un signe de I'importance qu'on y at
tache dans un pays ou, normalement.

(1) Certiflcat d'Aptitude Professionnelle,
Equivalent du C.F.C. suisse (Certiflcat Federal
de CapacltE).



tout ce qui touche a reducation releve
des cantons. Elle porte sur la quasi to-
talite des professions, a I'exception, en
gros, des professions de sante, de I'edu-
cation et de Tagriculture.

A Tissue de ses neuf annees de -co-

larite obligatoire, c'est-a-dire a Ta :.. de
15 ou 16 ans, le jeune homme .d la
jeune fille commence dans Tentreprise
ou avec Tartisan de son choix une for

mation pratique qui durera trois cu
quatre ans. -Un contrat de droit ch-'i n
signe par ses parents avec Temp' ■ ;r.
La formation theorique, definie >■
niere precise par la loi et variai. a
les netiers, lui est dispensee a " ■. .ie
protessionnelle pendant une journtc et
demie a deux journees par semai • ■ II
re9oit de Tentreprise un salain ui
tourne autour de 350 francs suissf : 'r
mois la premiere annee et per" i-
teindre ou depasser 1000 francs pai ji .as
la derniere.

j  Le troisieme piiier
A ces deux piliers, Tecole et Tentre

prise, un troisieme a ete rajoute en
1980 : le cours d'introduction. Le;- /s-
sociations professionnelles ont Tol d, a-
tion d'initier les apprentis aux techni..,i.es
de base d'une profession determinee du-

rant ces cours dont la duree varie de
trois a une douzaine de semaines et qui
sont dispenses en dehors de Tentreprise.
Precision significative : ces cours sont
finances a 60 ou 70 % par les associa
tions professionnelles, le reste etant con
vert par TEtat federal ou les cantons,
qui assurent egalement le financement
de TEcole professionnelle, ou Tapprenti
passe environ deux cinquiemes de son
temps.

C'est TOFIAMT (Office Federal de
TIndustrie, des Arts et Metiers et du
Travail), sorte de ministere de TIndus
trie et du travail dependant du Depar-
tement federal de TEconomie publique,
qui est charge d'appliquer la loi et de
reglementer Tapprentissage. II fixe la
liste des professions reconnues (288 ac-
tuellement) et sanctionnees par un Cer-
tificat Federal de Capacite. Au niveau
cantonal, ce sont les Offices cantotiaux
d'appriT. issage et les Commissions de
surveillance, ou se retrouvent les repre-
sentants des autorites, des associations
d'employeurs et des syndicats qui jouent
un role important de eontrole aupres
des ecoles et surtout aupres des entre-
prises mployant des apprentis. C'est
cette commission qui donne, ou retire,
a un employeur le droit d'avoir des ap
prentis ou d'en augmenter le nombre,
qui veille a la qualite de la formation,
resoud les eventuels conflits, supervise
les stages de formation pour les maitres
d'apprentissage.

Maitre et apprenti

Le principal avantage de ce systeme,
selon M. Blattler, directeur adjoint du
service de la formation professionnelle
a TOFIAMT, c'est « son caractere tres
diversifie ». «La discipline, la methode,
la pedagogie y sont bonnes, precise-t-il.
Le passage a la production dans Ten
treprise se fait bien, grace au contact
etroit avec la realite. En France, par
exemple, la formation theorique est du
meme niveau que chez nous, mais les
jeunes ont ensuite beaucoup plus de mal
a se mettre au travail.» Pour un autre
observateur, « les apprentis ne sont pas
dans un ghetto de jeunes face a un
professeur, mais ils apprennent a tra-
vailler avec des adultes ».

«Nous avons une nette preference
pour la formation en entreprise, nous a
dit M. Tarabusi, vice-president du puis
sant syndicat de la metallurgie
(FTMH), responsable du secteur de la
construction de machines. Elle est un
lien direct avec le travail pratique. Elle
permet une initiation plus rapide aux
nouvelles techniques. Bien stir, nous
sommes aussi favorables a Tenseigne-
ment partiel en ecole. Nous souhaitons
que les jeunes regoivent une formation
generate aussi large que possible car
cela favorise ensuite la mobilite de Tem-
ploi.»

Tremplin

Pour M. Geilinger, ancien P.D.G.
d'une entreprise de charpente metal-
lique (760 salaries, 70 apprentis) et pre
sident de la Commission de surveillance
de Tapprentissage a Winterthur, ce sys
teme doit fournir aux jeunes <^'une base
sur laquelle ils pourront construire toute
leur vie professionnelle. Par la suite, ils
deviendront agents de maitrise, techni-
ciens superieurs ou creeront leur propre
entreprise. »

L'apprentissage n'est done pas consi-
dere comme un moyen pour les patrons
de faire travailler ou de former des ou-
vriers a bon compte, mais comme un
moment capital de la formation des
jeunes, un tremplin pour la vie profes
sionnelle et les formations ulterieures
(voir page 10 Tinterview d'un patron
employant des apprentis).

« Durant leur apprentissage, poursuit
M. Geilinger, les jeunes travaillent tout
en se formant. Et ce ne sont pas des
exercices de tas de sable ! C'est la vraie
production. On exige d'eux discipline et
productivite. Apres trois ou quatre an
nees de formation, independamment du



metier qu'ils exerceront plus tard ou de
la formation plus avancee qu'ils sui-
vront, ils sont prepares aux change-
ments de profession et aux recyclages
que la vie d'aujourd'hui leur reserve
inevitablement. »

Flexibilite

Le consensus est quasiment general,
en Suisse, sur la valeur du systeme, qui
est porte par la conviction de I'opinion
publique. On s'en aper^oit constam-
ment quand on interroge les Suisses la-
dessus. « Chez nous, ce n'est pas degra-
dant d'avoir un metier manuel, nous a
dit Samuel Gobat, ancien apprenti dans
une usine du Jura, aujourd'hui profes-
seur de mathematiques dans une Ecole
Technique Superieure, sauf peut-etre
chez une petite elite intellectuelle. »

- Le systeme frappe surtout par sa tres
grande flexibilite. « Ainsi, nous rappelle
M. Blattler, entre 1975 et 1985, le be-
soin en places d'apprentissage a consi-
derablement augmente a cause de
Tarrivee des grosses classes d'ages des
annees soixante, alors qu'au meme mo
ment, de nombreuses places d'appren-

Apres
deux ans

environ, le
travail de

i'apprenti est
productif. lei,

un apprenti en
serrurerle de

I'entreprlse
Brandt, (voir

page 10).

tissage disparaissaient du fait de la
fermeture d'usines, notamment dans
rindustrie horlogere. Malgre cela, le
systeme a prouve sa valeur : les places
d'apprentissage supplementaires (25 a
30.000 en dix ans) ont ete trouvees au
fur et a mesure.

Flexibilite, decentralisation, ce sont
la deux des mots-cle qui aident a
comprendre le systeme. Le fait que les
places d'apprentissage soient directe-
ment soumises a la loi de I'offre et de

la demande sur le marche du travail au

lieu que leur nombre soit determine par
les autorites revele un autre aspect de
cette flexibilite, comme I'illustre
I'exemple ci-dessus. « Si nous faisions
comme en France, ajoute M. Blattler,
ou le nombre des apprentis est decide
au niveau du legislateur, il y aurait a
coup sur des difficultes. La conviction
interieure des chefs d'entreprises joue
un role essentiel: ces gens jouent le jeu
et ont la flexibilite necessaire. »

UN REFERENDUM REVELATEUR

Le 28 septembre 1986, les citoyens
suisses ont rejete a I'ecrasante majorite
de quatre centre un une initiative po-
pulaire demandant la creation d'ateliers
d'apprentissage etatises. Ils ont ainsi
plebiscite le systeme de formation pro-
fessionnelle le plus usuel dans leur pays,
a savoir I'apprentissage « sur le tas » en
atelier, en usine ou encore dans des
administrations publiques ou privees.

Si le peuple suisse a aussi massive-
ment rejete cette initiative, ce n'est cer-
tainement ni parce qu'elle emanait d'une
organisation d'extreme-gauche ni pour
faire plaisir aux organisations patro-
nales, qui, bien entendu, avaient fer-
mement combattu le projet. Non ! II a
temoigne son attachement a un systeme
de formation qui a doublement fait ses
preuves. D'une part la competence des
travailleurs suisses, qu'ils ceuvrent dans
les secteurs secondaire ou tertiaire, est
reconnue. D'autre part, comme I'a re-
leve I'Organisation Internationale du
travail dans une recente etude, la for
mation « sur le tas » contribue de ma-

niere decisive a reduire le chomage des
jeunes. L'explication du phenomene n'a

rien de sorcier. D'une maniere tres ge
nerate, les entreprises limitent I'enga-
gement de nouveaux apprentis en
function de leurs futurs besoins en main-

d'ceuvre qualifiee. Llles n'ont en effet
aucun interet a former des chomeurs

potentiels, d'autant qu'a de rares excep
tions pres, la formation d'apprentis n'est
pas pour elles une operation immedia-
tement rentable. La plupart escomptent
que ceux-ci resteront a leur service. Le
plus souvent, ce sont les jeunes qui quit-
tent de leur propre chef I'entreprlse dans
laquelle ils ont appris leur metier, soit
pour se perfectionner ailleurs, soit parce
qu'ils ont trouve un emploi leur conve-
nant mieux. II n'est pas rare d'entendre
des patrons se plaindre qu'apres avoir
consacre du temps et de I'argent a for
mer une main-d'ceuvre qualifiee, celle-
ci leur soit « volee » par des entreprises
qui n'ont pas fait le meme effort.

La formation « sur le tas » n'a pas
que des avantages. Ainsi, en limitant
I'engagement des apprentis en function
des besoins previsibles, les entreprises,
voire les organisations professionnelles
patronales, etablissent une sorte de nu-

merus clausus. II s'ensuit que dans des
professions tres recherchees, le nombre
de places offertes est inferieur, parfois
de beaucoup, a la demande. Des jeunes
se voient ainsi refuser d'apprendre le
metier de leur premier choix. C'est sans
doute tres regrettable. Toutefois,
comme, globalement, la situation de
I'emploi est bonne en Suisse, meme avec
une serieuse penurie de main-d'ceuvre
dans d'importants secteurs de I'econo-
mie, ces jeunes ont la possibilite de
choisir une autre vole, proche de celles
qu'ils auraient souhaitee. Pour eux, pour
leur avenir, c'est certainement prefe
rable a un total libre choix d'une pro
fession qui deboucherait sur un chomage
prolonge.

Au demeurant, les jeunes qui, no-
nobstant une situation de I'emploi de-
favorable, persistent dans leur premier
choix, conservent la possibilite d'ap
prendre leur metier dans une des nom
breuses ecoles professionnelles que
compte le pays. Le numerus clausus de
fait instaure par la formation « sur le
tas » est plus un garde-fou qu'un obs
tacle infranchissable.

VICTOR LASSERRE
Editorialiste a

Entreprlse Romande



Toutes les entreprises ne prennent pas
des apprentis. Mais beaucoup de petites
entreprises le font. Or, en Suisse, la
proportion de petites et moyennes en
treprises est tres importante. L'avan-
tage est alors que la formation est tres
decentralisee et pent aussi se faire dans
les regions les plus reculees, a faible
taux d'industrialisation.

En principe, on accorde a un patron
I'autorisation de prendre un apprenti s'il
a un ouvrier (ou s'il est seul a son
compte), puis un deuxieme apprenti a
partir dujroisieme ouvrier qualifie etc.
On voit la un autre aspect de cette
flexibilite : sans que cela pose de pro-
bleme majeur, une entreprise peut creer
un poste de travail supplementaire qui
est en meme temps un poste de for
mation.

« Ainsi, conclut M. Blattler, sans in
tervention de I'Etat, chacun se dit qu'il
peut faire un peu plus. »

Moins Cher

Un autre avantage de la decentrali
sation du systeme en est son moindre
cout. Tous les chefs d'entreprise sont
unanimes sur ce point: le bilan, apres
qu'un apprenti a passe trois ou quatre
ans dans I'entreprise, n'est ni positif ni
negatif. Au debut, cela coute a I'entre
prise ; a la fin, durant la derniere annee,
i'apprenti est productif. Seule coute la
creation du poste de travail. L'appren-

tissage en entreprise coute done beau-
coup moins cher au contribuable que
les ecoles d'Etat.

Quel est alors I'interet du chef d'en
treprise a prendre des apprentis ? N'est-
il motive que par son sens civique ?
Pour M. Geilinger, la reponse est claire :
« Nos ouvriers qualifies, nos agents de
maitrise, nos cadres, nos comptables et
agents de gestion, meme nos ingenieurs,
il faut qu'ils aient commence par un
apprentissage. Si nous n'avons pas d'ap-
prentis et nos concurrents non plus, nous
ne trouverons plus de travailleurs qua
lifies dans notre branche et nous de-

vrons nous rabattre sur des productions
moins sophistiquees, a la chaine, comme
c'est en train de se produire dans
d'autres pays europeens.»

Specialisation excessive ?

A la critique, souvent entendue, selon
laquelle le systeme est favorable aux
petits patrons, en leur fournissant une
main d'ceuvre bon marche et docile et

en formant les jeunes exclusivement a
une attitude de soumission, M. Tara-
busi convient qu'il est parfois difficile
de faire bouger les maitres d'apprentis-
sage et les petits patrons.

II rappelle aussi que, lors de la grande
crise de I'industrie horlogere, 11 y a une
douzaine d'annees, le transfert (princi-
palement du secteur secondaire au sec-
teur tertiaire) d'une partie des 60.000
personnes ayant perdu leur emploi s'est
tres bien effectue. Ce qui prouve I'adap-
tabilite des personnels issus de I'appren-
tissage classique.

Meme dans la

banque et dans
I'assurance, la

formation la plus
repandue est
celle de

V apprentissage.

II faut aussi preciser que la loi est
stricte sur ce point et insiste sur le fait
que la formation doit etre ouverte et
variee. Aux commissions de surveillance

de veiller au grain !

M. Tarabusi ne nous a pas cache que,
lorsqu'il siegeait dans une commission
cantonale de surveillance, 11 avait fait
retirer a tel ou tel chef d'entreprise le
droit d'avoir des apprentis pendant un
an ou deux par exemple, le temps que
I'entreprise s'adapte aux techniques
nouvelles de la profession.

Autre critique, proche de la prece-
dente : le systeme specialiserait les
jeunes a I'exces, les rendant pour ainsi
dire « prisonniers » de leur formation.
M. Blattler, de I'OFIAMT, admet que
le risque existe. « Depuis dix ans, ajoute-
t-il, nous reduisons le nombre des spe-
cialites et nous veillons a ce que la
formation theorique reste la plus large
possible. N'oublions pas non plus que
les deux-tiers des jeunes se dirigent vers
une vingtaine de specialites seulement.

Palx sociale et plein emploi

S'il est vrai que I'apprentissage est
« un des piliers du plein-emploi »,
comment cela s'explique-t-il ?

II faut avant tout rappeler que I'eco-
nomie suisse repose sur des donnees
structurelles qui I'ont partiellement pro
tegee du mal qui frappe les pays occi-
dentaux depuis une douzaine d'annees :
pas d'industrie automobile, de siderur-
gie, de mines, de construction navale;
peu de productions a la chaine ; une
forte proportion de petites et moyennes
entreprises ; surtout une Industrie hau-
tement specialisee. « La Suisse a tou-
jours ete condamnee a faire mieux, dit
a ce propos Samuel Gobat. Elle n'a pas
de matieres premieres. Elle produit cher,
done elle doit produire mieux. » Evo-
quant de son cote les usines sans ouvrier
de demain, M. Tarabusi disait avec hu
mour : « C'est nous qui allons construire
les machines de ces usines ! »

Enfin, il ne faut pas oublier que la
paix sociale suisse, dont on celebre cette
annee le cinquantieme anniversaire, a
ete au cours des decennies un important
facteur de protection des entreprises.
Combien d'entre elles, en d'autres lieux,
out coule a cause d'une greve!

« Grace a la generalisation de notre
systeme, la majorite des jeunes de 16 a
20 ans ne sont pas au travail, dit M.
Tarabusi. A la sortie de I'apprentissage,



ils peuvent aussitot occuper un emploi
qualifie de haut niveau. Et comme ils
ont re9u une formation assez large, ils
soht moins fragiles en temps de crise. »

Evidemment, ce sont les jeunes filles
qui occupent les postes non qualifies
(electronique, textile), ainsi que les
etrangers. L'on ne pent pas nier que les
mesures prises par le gouvernement
suisse vis-a-vis des travailleurs migrants
il y a quelques annees ont reduit consi-
derablement la pression sur le marche
interieur de I'emploi.

«Notre matiere premiere»

La societe Sulzer, a Winterthur
(13.000 salaries, dont 2.500 a la pro
duction et 760 apprentis), entreprise de
pointe dans le secteur des turbines de
bateaux, a vu sa production beaucoup
diminuer ces dernieres annees. « Nous

avons du reduire le nombre de nos ap
prentis, nous a dit M. Konzett, syndi-
caliste et president de la Commission
d'entreprise. Les jeunes ne veulent plus
faire leur apprentissage dans un secteur
en perte de vitesse. Nous sommes meme
obliges de faire de la publicite et de les
payer davantage pour attirer les ap
prentis chez nous. Mais nous leur ga-
rantissons aussi une formation

ulterieure, que I'entreprise finance ^
70 %. Somme toute, conclut-il, la for
mation professionnelle, c'est notre ma
tiere premiere ! »

Heureusement que ce systeme
s'adapte rapidement au marche de
I'emploi. Ainsi, entre 1974 et 1983, un
renversement complet s'est opere dans
le choix des places d'apprentissage : di
minution de leur nombre dans la me-

tallurgie, le bailment, le textile,
I'horlogerie, la construction de ma-

Sante et soins corporels
Hotellerie

Banques
Transports
Assurances

Commerce de detail

+ 5'400

+ 3'900
+ 3'200

+ 2T00

+ 2'000

+ 400

Industne chimique
Industrie du bois

Alimentation

Arts graphiques
Agriculture
Industrie des metaux

Construction

Commerce de gros
Industrie lexlile/Habillement
Industrie horlogere
Industrie des machines

-  600

-  ITOO
-  1'500
-  1700

-  2'000
-  2T00
-  2'200

-  3'000

-  3700

-  7'500

- 12'300

Source: Basler-Zeitung

Evolution des contrats d'apprentissage entre 1974 et 1983

chines ; augmentation dans les metiers
de sante, I'hdtellerie, la banque et les
assurances (voir schema ci-dessus).

II faut done esperer que le systeme
continuera de s'adapter a I'dvolution de
I'industrie et de I'economie dans les de-

cennies a venir. En effet, il est clair que
- a I'echelle planetaire - les boulever-
sements a venir vont nous forcer a in-

venter en tres grand nombre de
nouveaux metiers et de nouvelles acti-

vites. La question se pose done: la
Suisse, avec son plein-emploi et son sys
teme de formation professionnelle, res-
tera-t-elle un Hot privilegie et tres
special, ou participera-t-elle a la re
cherche et a la reflexion necessaires ?

Certes, elle beneficie de conditions par-
ticulieres. Seule une minorite, parmi les
professions liberales et dans les milieux
intellectuels, envoie ses enfants dans la
filiere longue, meme si, comme nous
I'ont confirme tous nos interlocuteurs,
la majorite des Suisses aimeraient bien

« que leurs enfants aillent h I'universite
ou dans une grande ecole ». La decen
tralisation, I'esprit civique tres pousse
des Confederes et le rejet du «tout-
Etat» qui caracterise la plupart d'entre
eux jouent aussi leur role.

Mais n'y a-t-il pas precisement dans
certaines de ces caracteristiques des va-
leurs exportables ? Le premier besoin
de notre epoque n'est-il pas de bien
former et d'occuper de faqon satisfai-
sante la generation des 15-16 a 23-24
ans et, de plus, de leur donner la pos-
sibilite de participer pleinement d
I'aventure humaine, de les aider a trou-
ver un sens a leur vie ?

Enquete de PHILIPPE LASSERRE

PHOTOS: Association cantonaie des

metiers du batiment, Zurich : p. 7 ; B.I.T.,
J.P. Maillard : pp.1, 3 dZ; Leggat:
p. 13 : Nosley : p. 12 ; Spreng : pp. 3, 4,
10 ; Zhou-Xiuquan : p. 14.

A Effretikon, pres de Zurich, ies organisations patronaies du batiment ont construit un centre
ou se ddrouient ies cours d'introduction de pre-apprentissage. Eiies ont intentionneiiement reaiisd

un tres beau bitiment afin de donner ie gout de ieur futur mdtier aux apprentis.



Quand on se marie, quand on s'aime, quand le coeur
est mu par la grace du sacrement de mariage, et
pousse au bien, au bon, au juste et plus encore au

sacrifice, on a souvent I'lmpression que cela sufflt.

Je pense - et je voudrals mettre I'accent tres fortement
sur ce point - que dans le mariage, le coeur ne sufflt pas,
nl la tendresse physique. L'Intelllgence de I'autre est la
cle du reste. C'est la grace qui peut nous donner cette
Intelligence, une grace quI anime la reflexion, I'observa-
tlon. Mais le coeur ne pourra aglr, ordonner la volonte,
mouvoir la tendresse, que dans la seule mesure ou 1'In
telligence du marl comprendra la femme, ou I'lntelllgence
de la femme (quI le devlne generalement!) comprendra
le marl (meme si au fond, vous femmes, etes deja plus
Informees que mol sur le sujet!).

II y aura deux parties.

Premlerement, comment faponner le coeur Intelligent de
I'homme et d'abord du jeune homme, voire meme du tres
jeune homme ?

Deuxlemement, comment eclalrer I'lntelllgence doulou-
reuse de la femme ?

Egaux, ou complementaires ?

II va de sol, et je n'Inslste pas la-dessus, qu'lls sont
egaux. Ils sont egaux par la dignlte, selon la nature hu-
malne. ils sont egaux dans le bapteme, par la dignlte
d'enfants de DIeu. Ils sont egaux par la finallte naturelle
et surnaturelle ultlme de leur ame et, dans la resurrection

des corps, de leurs personnes. Ils sont egaux sous tous
les rapports metaphyslques et surnaturels. Et cela, notre
soclete le dit, le hurle et finit d'allleurs par etre tenement
focallsee la-dessus qu'elle en vient a ne plus voir qu'lls
sont differents. DIrals-je qu'lls sont Inegaux ? Je crols que
cette notion d'egallte et d'Inegallte est en elle-meme mau-
valse, car, a strlctement parler, ne sont egaux que les
chlffres. Deux et trols font cinq. II est done necessaire de
voIr qu'lls sont, non pas egaux ou Inegaux, mals comple
mentaires.

Seulement, II y a eu la chute orlglnelle. Afflrmer qu'lls
sont complementaires est vral, abstraction falte de la chute
orlglnelle. Or II ne faut pas oubller qu'une des conse
quences de la chute a ete la tour de Babel et que la tour

'{• de Babel en termes un peu modernes, c'est I'lncommu-
ij nicablllte des consciences. L'homme et la femme sont a
;] la fols complementaires et, dans une certalne mesure.

* Larges extraits d'une intervention falte en septembre der
nier lore du 9® Congres International de la Famllle. Les Aotes de
ce congres viennent d'etre publles in extenso aux Editions Fayard
par r Association Provie, B.P. 40 - 92802 Puteaux Cedex.

Complementaires et, dans une certalne mesure incoi
mSme dans les meilleurs manages, un eflort a ta

doctetir en philosophie, directeur du bimensuel ca
dans le texte ci-dessous d'ouvrir les yeux et les cceurs de

de la femme. Nous publierons la deuxieme p

SI SEMBLABLES E

Comment fagonner le cc

par Marc

d'allleurs variable, Incommunlcables I'un a I'autre.

Comment reduire I'lncommunlcablllte, non pas des cceurs,
mals des consciences ? Gar les cceurs peuvent commu-
nlquer alors meme que les consciences ne communlquent
pas sufflsamment. Et dans les meilleurs manages, c'est
sur ce point que, peut-etre, II y a un effort a falre. Dans
la creation, Ils sont done complementaires, mals dans la
chute, Ils devlennent Incommunlcables. Enfin, mals c'est

le resultat d'un effort, dans la grace de la Redemption, Ils
peuvent devenir aussi harmonlques que possible.

Privilegier les moments du coeur

Premier point: comment faponner le coeur Intelligent de
l'homme ? Je pense que I'Intellectuallsme en lul-meme est
une certalne fagon de secher I'lntelllgence, pour blen
montrer que lorsqu'elle pense, lorsqu'elle travallle, lorsque,
dans son mouvement, elle ralsonne, le coeur n'existe pas
et, a ce moment-la, on crolt avoir I'alr encore plus Intel
ligent. C'est tres grave. C'est une des ralsons quI font que
meme dans de bons foyers, de bons menages, I'homme
a une tendance presque Instinctive a avoir les moments
du coeur et les moments de I'lntelllgence. La restauratlon
d'un ordre hierarchlque et profondement Impregne de I'ln
telllgence et du coeur me semble, du cote de l'homme, la
premiere etape, le desir ou la priere a falre et a nourrlr
pour comprendre celle qu'll alme.

Depuls les orlglnes, et ressurglssant Id ou la dans notre
lltterature frangalse, les hommes parlent tres souvent des
femmes, et ce, devant elles. Ils se permettent d'allleurs
generalement d'en parler, parfols avec un humour gentll,
mals en falsant des reproches ou en evoquant des defauts
qu'lls font semblant de trouver charmants, qu'lls denon-
cent devant leurs amis, chez leur propre femme, comme
pour I'excuser devant I'aml quI dolt comme lul souffrlr du
defaut en question 1 Generalement d'allleurs, la femme
sourit aussI gentlment, falsant croire que, pulsqu'on parle



anicables Vun a I'autre, rhomme et la femme ont,
pour se comprendre. Jownaliste et prolesseur,
ique L'Homme nouveau, Marcel Clement essaie
cun sur la psychologie complementaire de rhomme et
e de ce texte dans notre prochain numero.

SI DIFFERENTS'

ur intelligent de rhomme ?

Element

d'elle, elle est contente, alors qu'en realite elle est me-
diocrement satisfaite. (A I'inverse, les femmes ont I'air de
ne jamais parler des hommes en general I) Qu'est-ce que
les tiommes disent done tout haut lorsque les femmes
sont la ? Je pense que I'homme consldere qu'll y a dans
la femme une Indecision congenitale. (II y a d'ailleurs aussi
des femmes, quolque molns nombreuses, qui ont repu le
charlsme de la decision : je pense que Jeanne d'Arc ne
devait pas etre Indecise et II y en a de notre temps beau-
coup comme elle.) Mais la femme a plus de peine a se
decider. Et en tout cas les fiommes, je dis bien « ont I'alr»
d'en souffrlr, parce que ce n'est pas de leur part toujours
tres sincere : ils sont souvent ravis de cette Indecision quI
leur permet a eux de montrer qu'lls apportent ce qui
manque.

Deuxiemement, non seulement la femme est indecise,

disent-lls, mais encore (et la leur mauvalse fol est davan-
tage evidente s'll est possible), coquette. Je vous cite Id
un texte du XIII® siecle de Jean de Meung, un peu me
diant, mals c'est toujours la meme chose, quand on parle
des femmes, meme si c'est pour leur faire comprendre
qu'on est tout entler occupes d'elles, 11 taut en dire quelque
chose qui montre la superlorite masculine. Jean de Meung,
done, dit: « II n'est femme si honnete soit-elle, vieille ou
jeune, mondaine ou nonne, II n'est d'ame si pleuse soit-
elle, si chaste, si Ton va louant sa beaute, qui ne se de-
lecte en I'ecoutant.» Seulement, la encore, I'homme n'est

pas tres sincere. Car que desire-t-ll sinon qu'elle solt belle,
qu'elle soit douce, qu'elle solt bonne et qu'elle represente
pour lul le pressentiment d'un bonheur, du bonheur ?

Entre desir et joie : la souffrcnce

II lul reproche encore d'etre habile. Et a ce sujet, si Ton
va voir dans I'Ecole des femmes, on trouve tout. Arnolphe
dit:

Je sais les tours ruses et les subtlles trames

dont pour nous abuser savent user les femmes.

II faut dire qu'il en a ete la victlme. Et dans I'Ecole des
marls, cette fois, le meme Mollere dit:

La mellleure est toujours en malice feconde.

Ne croyez pas que je vous cite ces textes uniquement
pour poser le probleme. Mals aussI pour vous montrer que
i'on fait rire en France depuis des slecles avec ce sujet.
Jean de Meung, c'est au XIII®; Mollere, c'est au XVII® et
SImone de Beauvoir, c'est recent. Cette tradition montre
que la souffrance feminine et I'lnintelllgence masculine sont
seculalres. Mais je n'ai pas besoin de vous dire que je
vais quand meme refuter les erreurs. Je fais comme saint
Thomas, je commence par les enumerer. Et comme lul,
je les trouve dans les auteurs.

Enfin, et la non plus I'amour n'est pas toujours tres sin
cere, I'homme deplore que la femme soit contradictoire.
Et je dois dire que c'est le point ou probablement II est
le plus difficile de faire des objections. On les volt en effet
parler des heures a propos de robes ou meme de coiffeur.
Et quand elles sont tres belles, c'est a pelne si elles osent
aller la ou elles sont invitees; et si on les regarde, alors
qu'elles apparalssent dans une robe neuve, elles ont envie
de se sauver. II y a une sorte de souffrance qui s'installe
entre le desir d'etre la jole de I'autre, ou des autres, et
puls, soudain, la panlque d'avoir ce qu'on desire. Et cette
ambivalence, nous aurons aussI a la comprendre. Cette
image soclologlque banale, I'homme dolt la redresser et
11 dolt le faire avec son cceur, mals pour son Intelligence.

Ce don si total, Irreversible

Id, vous me permettrez de m'elever au-dessus du debat
psychologlque que je viens d'evoquer, pour entrer tout de
suite dans un aspect beaucoup plus profond : la pensee
divine sur la femme. La femme est pour I'homme un mys-
tere et ses contradictions, son cote superflciel, son cote
paradls desire, son cote promesses parfois tenues et par-
fois non tenues, tout cela est mysterieux. Cette Instablllte
de I'humeur, meme s'll a quelques idees generales sur la
question, I'homme ne les expllque pas toujours bien dans
le concret. La femme est un mystere, et II ne possede pas
la cle de ce mystere. Et la cle du mystere pour I'homme,
je crols que c'est un secret de la femme. Ce secret est
une inclination, presente en toute femme, a un don si to
tal, si absolu, si plein d'amour, si Irreversible qu'elle-meme
qui le desire, le redoute ; qu'elle-meme qui agit en partie
en fonctlon de ce besoin de se donner, de cette inclina

tion splrituelle et divine a se donner, la llmlte et parfois
meme la cache. Et je pense que beaucoup des contra
dictions dont I'homme souffre ou pretend souffrlr viennent
de ce qu'll ne salt pas ce secret et que la femme elle-
meme vit son secret plus qu'elle ne I'analyse. Car souvent
I'homme s'analyse, plus souvent la femme souffre tout
simplement.

A SUIVRE



I  Entretien avec
I  un chef d'entreprise fribourgeois

LE PATRON-APPRENTI
CHANGER : Comment se fait-il que,

fils de patron, vous ayez ̂ t^ amene a
faire vous-meme un apprentissage ?

Jacky Brandt: Cela a ete le resultat
d'une decision personnelle. Je m'etais
laisse pousser vers des etudes classiques
par mes parents, surtout par men pere,
qui n'avait pas fait d'etudes lui-meme.
Puis j'ai fait une experience de chan-
gement personnel a la suite de laquelle
j'ai decouvert ce que j'etais et ce que
je voulais. Sentant que j'avais des ca-
pacites manuelles et d'organisation plus
qu'intellectuelles, j'ai ressenti I'appel de
continuer dans la vole de mon pere au
lieu de faire des etudes superieures.

- Cela a-t-il ete dur a accepter, pour
vous et pour votre p^re ?

- Cette experience nous a enorme-
ment rapproches. J'ai pu dire en pro-
fondeur a mon pere, pour la premiere
fois, ce que je n'avais pas ose lui dire
auparavant. Bien que ce fut assez inat-
tendu, j'etais au fond assez heureux de
partir en apprentissage. Quand je suis
alle I'annoncer au directeur du gym-
nase, il s'est montre a la fois etonne et
content. «II y a tellement de jeunes,
m'a-t-il dit, qui sont sur les bancs de
cette ecole et ne savent pas ce qu'ils
vont devenir. Vous, au moins, vous avez
trouve votre voie. »

- Cela a-t-il bien marche tout de

suite ?

- J'avais une enorme volonte d'arri-

ver. J'avais refuse d'apprendre le metier
de mon pere parce que je ne voulais pas
vivre au niveau de I'homme qui travaille
de ses mains, qui porte la salopette.
Durant mon apprentissage, j'ai decou
vert le monde ouvrier.

- Vous n'avez pas ete apprenti chez
votre pere ?

- Non, je suis alle dans une ecole
d'apprentissage. Comme j'avais deja ete
au gymnase, j'ai pu beneficier d'une
annee de moins.

- Avec I'intention de succMer a votre

p^re ?

- A I'epoque, je ne savais pas si j'al-
lais devenir patron. J'etais un gar^on
plutot reserve. Mais j'ai rencontre a ce
moment-la des amis qui m'ont encou
rage a faire valoir mes dons. Cela m'a
beaucoup aide.

Apres mon certificat de capacite, qui
faisait de moi un ouvrier qualifie, j'ai
fait des stages tout en suivant des cours,
le samedi, qui m'ont permis d'obtenir
la maitrise federale, un diplome auto-
risant a ouvrir une entreprise et a for
mer des apprentis.

1

8^ M. Jacky Brandt
•gg avec un de ses

apprentis de
troisieme annde.

Parallelement, dans le cadre de mon
service militaire, j'ai eu la chance de
pouvoir faire une ecole d'officier. Cela
a ete une excellente ecole de meneur

d'hommes.

Ces deux formations ont agi dans le
meme sens pour m'inciter a vouloir re-
prendre I'affaire de mon pere. J'ai eu
le privilege, a ce moment-la, qu'il me
I'ait laisse prendre a un age relative-
ment jeune - j'avais trente et un ans.

- Votre p^re a pris sa retraite a ce
moment-1^ ?

- Pas du tout. II est devenu mon

salarie. C'etait tres chic de pouvoir
continuer ensemble et de beneficier de

son experience. II m'a laisse toute li-
berte d'agir, meme si nous n'etions pas
toujours d'accord! Mais il restait des
points communs, une recherche
commune de ce qui etait I'interet de
tous, de la faqon de mener les affaires
honnetement.

- Votre formation « en salopette »
vous permet-elle aujourd'hui d'avoir un
contact autre avec vos ouvrlers et vos

apprentis ?

- Bien sur. Autrefois, comme fils de
patron, je voyais les ouvrlers de haut,
tres differemment de ce que cela a ete
du jour ou j'ai travaille a leurs cotes
durant mes stages.

- Comment les apprentis viennent-iis
k votre entreprise ?

- Quand ils sont encore a I'ecole se-
condaire, ils reqoivent une orientation
professionnelle. Comme maitres d'Etat,
nous sommes invites a presenter notre
metier aux eleves qui s'y interessent,
une annee avant la fin de leur scolarite.

Ils peuvent aussi venir passer quelques
jours chez nous pour un « stage d'essai »
et se rendre compte de la vie de I'en-
treprise. Apres cela, pour ceux qui se
presentent chez moi pour un contrat
d'apprentissage, je fais une «journee-
test». On leur fait faire quelques exer-
cices, des croquis, des petits travaux
manuels. On leur demande aussi d'ecrire

une courte redaction pour decouvrir leur
personnalite et les raisons de leur choix.

- Un tel systeme repose beaucoup sur
i'encadrement.

- Dans les premieres annees, c'est
mon pere qui s'est surtout occupe des
apprentis. Maintenant, je vais devoir
engager quelqu'un a mi-temps et lui
payer le salaire qu'il faudra.



- Cela fait aussi partie du « surcofit»
de Tapprenti, en plus des assurances et
du salaire.

- On dit en gen6ral que lbs deux
premieres annees d'un apprenti coutent
a rentreprise, mais que celle-ci s'y re-
trouve dans les deux dernieres annees.

- Quels sout les rapports du person
nel avec les apprentis ?

- En general, ils sent bien acceptbs,
surtout ceux qui aident vraiment Vgu-
vrier dans son travail. Tous les ouvriers
n'ont pas le sens pbdagogique et ne sent
pas toujours disposbs a sacrifier de leur
temps pour aider I'apprenti. Au patron
de voir auprbs de qui I'apprenti pourra
vraiment apprendre quelque chose. Pour
ma part, bien que j'aie de la peine k
trouver le temps nbcessaire, je me
consacre aussi i eux. Car il est impor
tant de bien les connaitre.

- Etes-vous un patron heureux avee
ses apprentis ?

- Nous avons toujours accordb beau-
coup d'importance a la formation. C'est
un choix pour notre entreprise et c'est
aussi la seule fagon d'assurer la relbve.
Dans notre region de la Gruybre, dans
le canton de Fribourg, nous btions long-
temps parmi les rares a le faire. Du
coup, nous avons acquis une certaine
renommbe et nous trouvons des appren
tis plus facilement que d'autres. Bien
sur, c'est un risque. Au dbpart, il y a
toujours des pertes. Et les jeunes d'au-
jourd'hui sont moins faciles et moins
dociles qu'il y a vingt ou trente ans.
S'en occuper ne va pas de soi. On doit
encore faire I'education de leur carac-

tere... II faut de I'amour, de la patience,
beaucoup de patience. Et mon pbre en
a eu plus que moi. A moi maintenant
d'etablir un bon contact avec eux.

- Vos apprentis restent-ils chez vous
aprbs leur formation ?

- En general, ils partent aussitdt a
I'ecole de recrues. Nous leur conseillons

plutot d'aller voir ailleurs, par exemple
de faire un stage en Suisse alemanique
pour y apprendre la langue. D'ailleurs,
ils ont envie de changer d'endroit. Par
la suite, beaucoup d'entre eux revien-
nent. Ils sont attachbs k notre rbgion,
qui est une rbgion rurale. Et ils veulent
se marier.

- Quel est votre investissement hu-
main auprbs de vos apprentis ?

- II arrive que nous devions interve-
nir auprbs des parents a cause de dif-
ficultes reelles. J'avais dernibrement un

apprenti qui, depuis trois mois, etait
ailleurs que sur sa planche a dessin. Un
jour, il a fait une faute assez grave et
je me suis fache. «Si vous voulez me
contrbler comme 9a, m'a-t-il dit, je m'en
vais.» Son pbre est venu me voir le
lendemain et m'a dit que son fils tra-
versait une periode difficile, qu'il s'etait
laisse embrigader dans une mauvaise
compagnie. Cela a ete benefique pour
moi car j'ai mieux compris ce gargon.
Pendant une semaine aprbs notre alter
cation, il ne s'est pas presente au tra
vail. Le premier soir, il n'etait meme
pas rentre chez lui. J'ai vu le pbre a
plusieurs reprises et lui ai dit que nous
voulions former son fils pour la vie et
pas seulement pour tracer des traits sur
une planche a dessin. Les choses ont
complbtement change depuis.

- Cela est-il un facteur de plein em-
ploi ?

- Les jeunes qui ont un certificat de
capacite a la sortie de leur apprentis-

sage trouvent immediatement une place.
Ils sont vite inseres dans la vie econo-
mique et sociale du pays et aussitot
confrontes aux realites d'une entreprise.
Ils partagent la vie du patron et des
employes; ces memes personnes qui
souvent se retrouvent ensemble en de-
hors du travail dans une societe locale
oil sur le meme rang au service mili-
taire, par exemple.

Done, le fait d'avoir des apprentis,
pour nous est un choix. Un choix qui
me coute parfois cher parce que j'ai eu
des jeunes qui sont devenus de si bons
ouvriers qu'ils se sont mis a leur compte
et sont maintenant mes concurrents!

Pour moi, ce choix s'inscrit dans la
tradition democratique suisse, ou les ci-
toyens prennent leurs responsabilites
sans attendre I'aide de I'Etat. Cet acte
naturel de civisme est benefique a la
collectivite.

Propos recueillis
par PHILIPPE LASSERRE

UN ELEMENT CAPITAL:
LA MOTIVATION DES JEUNES

M. Zehnder dirlge I'Ecole d'orientation
professlonnelle de WInterthur. en
1970 par la munlclpalltd (conservatrlce)
de cette vllle Industrlelle de

120 000 habitants d I'inltlatlve des so-
claux-d6mocrates et de runlon des syn-
dlcats, et ̂ element subventionnd par le
canton, cet dtabllssement est destind d
tous ceux qui, A la sortie de I'enseigne-
ment obllgatoire, h^ltent encore qusmt
au choix de la formation qu'ils vont suivre.

L'teole recrute cent ̂ Idves par an (et
en refuse beaucoup) parmi toutes les
couches de la population mais, par la
force des choses, ce sont plutdt les ̂ dves
moyens qui s'y retrouvent, tout en ̂tant
consclents qu'ils entrant dans une « teole
performante ».

En plus de I'enselgnement des ma-
tldres de base (allemand et mathdma-
tlques princlpalement), les didves ont la
possibility de passer beaucoup de temps
en sdances d'orientation professlon
nelle: prysentatlon des mytiers et des
cycles d'apprentlssage, vislte d'usilnes et
de lleux de travail, projections de films,
etc. Au milieu de I'annye scolaire, Ils sont
censite avoir fait leur choix pour I'annye
sulvante et reprennent un programme
plus normal.

« C'est le probiyme de leur motivation
qui se pose avec le plus d'aculty, ajoute
M. Zehnder. La difficulty qu'ils ont d

choisir un mytler a toujours plusieurs
causes: niveau scolaire insuffisant, si
tuation famlliale, mauvais lolslrs. Un tiers
d'entre eux viennent d'un milieu familial
difficile (divorce des parents princlpale
ment). Notre tiche consiste y leur trans-
mettre la joie qu'il y a d prendre une
dyclsion, prdalable Indispensable au
choix d'une profession. Le fait que ces
yieves soient dans une pyrlode de tran
sition les fraglllse.»

M. Zehnder, qui a yty chef du person
nel dans une entreprise et a une forma
tion de psychologue, se dit satlsfalt des
nombreuses « passerelles » qui, dans
I'enselgnement suisse, permettent aux
yiyves de passer d'une flliyre y I'autre,
et dont son propre ytablissement est un
exemple. II se dit aussi satlsfalt-des ry-
sulfats qu'il a obtenus:« En dix-sept ans,
pryclse-t-ll, j'ai vu dyfiler 1 400 yiyves. II
n'y en a eu qu'un ou deux qui n'ont pas
fait d'apprentlssage par la suite. Aprys
tout, I'apprentlssage, c'est une mellleure
ycole de caractyre qu^une ycole ordi
naire. »

De telles ycoles sont rares en Suisse
et sont le plus souvent privyes. Celle de
WInterthur reste nyanmolns typique de
ce que permettent la dycentrallsatlon et
I'inltlatlve locale.

Ph. L.
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ESPOIR POUR
LE SRI LANKA

Depuis la mi-decembre
1986 jusqu'a la fin du mols
de fevrler dernier, Maurice et
Angela Nosiey, de Nantes,
sont aii6s preter main forte a
Mile Rofiini de Mel, au Sri
Lanka. Ceiie-ci s'est attei6e
a la tactie de constituer une

equipe d'hommes et de
femmes soucieux de re-

pondre en profondeur aux
besoins de ieur pays.

« Nous sommes a Kandy,
i'ancienne capitaie des rois
de Ceyian, ecrivent nos voya-
geurs frangais dans ieur jour
nal de bord, fin decembre.
Piacardees sur tous ies murs,
des affiches appeiient la po
pulation a manlfester« Hands
across the nation », c'est-a-
dire : « Donnons-nous la main
d'un bout a i'autre du pays. »
A i'initiative du gouverne-
ment, un geste de soiidarite
va unir ies communautes qui
composent ie Sri Lanka :
Boudhistes, Hindous, Musui-
mans vont faire ia chaine en

pielne rue, avec bonne hu-
meur et serenite.

« Mais peut-on resoudre a
si bon compte ie confiit vieux
de trente ans, qui maintenant
menace serieusement i'eco-

nomie du pays en opposant
ies ethnies cinghaiaises et ta-
mouies ? Non, bien sur. Ce-
pendant i'homme de ia rue
souhalte ardemment qu'une
action poiltique soit entre-
prise. »

Mi-janvier, a Kandy. Deux
jours durant, des represen-
tants des ethnies en confiit

se rencontrent a une reunion

du Rearmement moral pour
chercher ies conditions d'un

renouveau dans Ieur pays. Un
Tamoui, temoin du change-
ment profond survenu chez
son empioyeur, un pianteur
de the, raconte comment ii a
pris conscience de son sen
timent de superiorite sur ies
Cinghaiais (qui sont ia majo
rity dans i'iie). ii s'est meme
decide a apprendre ieur
iangue. «ii nous faut vivre
ensemble dans ce pays », dit-
ii. informe de sa demarche,
ie moine boudhiste auquei ii
s'etait adresse pour des le-
gons, iui a offert ses services
gratuitement.

Mme Ranaraja, maire-ad-
joint de Kandy, a dit son es-
poir pour i'avenir du pays « si
d'un bord a i'autre nous ap-
prenons a nous excuser pour
nos erreurs, si nous pardon-
nons a ceux qui nous ont
blesses et decidons de ne pas
etre mus par nos rancunes. »

A ia suite de cette ren

contre, ia directrice d'une
ecoie normaie a invite ies
participants venus de i'etran-
ger a s'entretenir avec ses
etudiants. « Cent cinquante
jeunes hommes et femmes
etaient rassembies, racon-
tent Maurice et Angela Nos
iey. Atmosphere chaleureuse.
Nouveiies du vaste monde,
recits de nos propres expe
riences retiennent i'attention

de notre auditoire. Wipui est
mandate par ses camarades
pour resumer ia matinee :« Le
Rearmement moral, dit-ii,
veut ressusciter i'humanite

que nous avons iaisse mourir
au-dedans de nous-memes.
ii nous faut une revolution in-
terieure. Le mot signifie
brusque changement. Ceux
qui nous ont parie ce matin
ont aiiume une iumiere en

nous, dont nos commu
nautes ont besoin. C'est a

A I'ecole normaie de Peradeniya (Sri Lanka)

nous qu'ii appartient de
transmettre cette iumiere a

notre generation. »

«Devant eux on ne peut
s'empecher d'etre optimistes
sur I'avenir du Sri Lanka,
commentent Maurice et An

gela Nosiey. Ce pays a bien
des atouts. ii produit, ii ex
ports. ii construit des mai-
sons, rudimentaires certes,
mais par centaines de mii-
iiers. Son peuple est piein de
ressources, industrieux, opi-
niatre.

« Mais se trouvera-t-ii des

citoyens pour prendre ie re-
iais des hommes poiitiques
dans ia difficile reconstitution

du tissu national, quand peurs
et mefiances font obstacle a

tout accord entre ies

communautes ? »

CAMEROUN :
COMME DES

GRANDS-PARENTS

Auriez-vous ie courage, si
vous etiez presque octoge-
naire, de partir vers ie sud
affronter ies chaieurs du Ca-

meroun ? C'est ce que vient
de faire, un mois durant, un
menage frangais, Georges et
Odette Barrier, tous deux
responsabies du Rearme
ment moral et impiiques dans
ia vie de ieur paroisse franco-
africaine de ia region pari-
sienne.

L'equipe camerounaise du
Rearmement moral, a Douaia
comme a Yaounde, ieur a re
serve un accueii chaieureux.

A Yaounde, ou iis sont restes
huit jours, iis ont ete pris en
charge comme s'iis etaient ies
grand-parents de ceux qui ies
recevaient.

Toute une serie de reu

nions et de rendez-vous ont

ete mis sur pied pour Ieur
faire rencontrer une grande
variety de personnes, parmi
iesqueiies un ministre du
gouvernement, ie doyen de ia
Faculty de theoiogie de
Yaoundy, des assistantes so-
ciaies, des enseignants et des
empioyys.

Riches d'une iongue expy-
rience de combat pour un
monde nouveau - Georges a
yty syndicaiiste au mytro pa-
risien pendant quarante ans
- ies Barrier ont eu a cceur

de partager avec ies Came-
rounais ieurs convictions ies

plus profondes, en meme

temps qu'iis se mettaient a
i'ycoute de i'ame africaine.

LES CANADIENS
ET LA TERRE

Au cours d'un symlnaire

organisy par ie Ryarmement
moral, des agricuiteurs, des
experts agricoies et des uni-
versitaires se sont penches
sur ia question de ia conser
vation des sols mis en dan

ger par i'usage abusif des
engrais chimiques et des
techniques modernes.

Ed Burnstick, porte-paroie
international pour ies affaires
aborigynes du Canada, a de
puis iongtemps dyfendu ies
droits des Amyrindiens.
« Mais a quoi bon des droits
si on ne peut pas se servir
de ia terre dans cinquante
ans ?, a-t-ii demande. Un
nouveau respect pour ia terre
doit naitre. »

Respect de ia terre et aussi
des hommes qui i'ont habitye
et i'habitent, que ce soit au
Canada ou aiiieurs. C'est le
dyfi que ie journaliste Bob
Webster a iancy iors d'une
ymission consacrye au sy
mlnaire.

ETATS-UNIS :
FRANCE-

ALLEMAGNE

Place sous ie patronage
des consuls de France et

d'Aiiemagne a Portland, dans
i'Etat d'Oregon, une repry-
sentation du film Pour

ramour de demain, qui re
trace I'expyrience de ia rysis-
tante frangaise Irene Laure, a
yty organisye a Portland.
Mme Denise Wood, qui a yty
i'interprete de Mme Laure
dans vingt-trois pays, a pry-
senty ie film en souiignant
qu'ii pourrait jouer un role
pour transformer ie cilmat
d'amertume qui regne dans
Ies grands centres urbains.

Bouieversy, ie consul d'Ai
iemagne, M. Hoffman, a mis
de coty ie discours qu'ii avait
prypary et a yvoquy ie ian-
gage nygatif que i'on utilise
aujourd'hui a propos de i'Ai-
iemagne. « Je dois avouer
qu'ii est difficile d'etre Aiie-
mand, dit-ii. Nyanmoins, des
ponts ont yty construits et iis
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tiennent. Des ennemis jures
se sont lies d'amitle. II nous
faut d'autres Mme Laure. »

DES FRANQAIS
CHEZ LES MAORIS

En 1956, Frank Buchman,
le fondateur du Rearmement
moral, au cours d'un sejour
en Nouvelle Zelande, avail ete
I'hote du roi Karoki au Marae
de Ngaruawahia. ii avail mis
ie peupie maori au defi de
devenir un porte-paroie du
Rearmement moral pour la
Nouvelle Zelande. Du 5 au 10
fevrler 1987, une conference
Internationale a eu lieu dans
ce meme Marae. Elle a 6t6
repue dans la malson de la
relne maorle - un vral petit
musee de I'art maorl. Dans

une breve allocution, la relne
a rappele la vislte de Buch
man. Elle 6talt petite fllle,
mals ce souvenir I'a mar
quee.

La force de conviction et

de rayonnement de Frank
Buchman, II y a trente ans, a
permis cette rencontre a la-
quelle cinq Frangals ont eu le
privilege de partlclper.

La conference etalt animee

par le pasteur Huata, anclen
aumonler du batalllon maorl

durant la dernlere guerre
mondlale, personnallte puls-
sante et entrainante. L'ac-

cueil maorl, c'est d'abord le
defl guerrler, fait de gestes et
de cris redoutables, sulvl de
I'acceptatlon de I'autre et du
salut par le contact tradltlon-
nel des nez. Une centalne de

participants, une trentalne
d'etrangers a la Nouvelle Ze
lande, d'une douzaine de
pays du Paclflque ou bordant
le Paclflque. Le theme : « Le
Paclflque, un espoir pour le
monde ? » La Nouvelle Ze
lande, au sud, est une des
plus grandes nations du Pa
clflque, d'ou Ton peut rayon-
ner dans toutes les directions
vers les Ties et les super-puls-
sances qui bordent cet ocean
slllonne d'englns nuclealres.
Un ocean de palx ? On a clt6
le mot du Mahatma Gandhi,
apres la premiere explosion
atomlque : « Comparee a la
puissance du jeune, du si
lence, de la priere, la bombe
atomlque n'est rien » et celul
de Jean-Paul II lors de son

dernier voyage « Le cceur de
la palx, c'est la palx du
cceur».

Les temolgnages de chan-
gement, les dialogues vrals,
d'engagements a retrouver
des relations justes avec des
adversalres, meme dans sa
propre famllle, par des ex
cuses, par le pardon quI
ouvre le cceur se sont suc-

cedes dans les reunions ge-
nerales et les conversations
de groupe.

Blen des miracles se sont
passes recemment dans le
Paclflque : renaissance de la
democratle aux Philippines,
au moment declsif ou les he-
llcopteres quI devalent tirer
sur la foule en priere, dans
des rues en forme de croix,
ont rejoint les manlfestants
de I'opposltlon a la dicta
tors : le pardon demands a
un professeur en mission en
Papouasle par des sieves,
chasseurs de tetes, quI en
voulalent a sa vie; une re-
volte conjures en Papouasle
par un pardon public dans
une egllse, et blen des chan-
gements dans la vie person-
nelle de simples citoyens
devenus responsables pour
eux-memes, leur pays et les
autres.

Apres la reception chez la
relne, les membres de la
conference se sont sentis

adoptes par la tribu de Nga
ruawahia. La fraternlte, si ne-
cessalre en une periods de
crise d'Identlte des jeunes
Maoris, quI pourralt compro-
mettre la palx en Nouvelle

Un agriculteur frangais, Dominique Emeriau, et sa femme, ainsi que
Ciaude Bourdin, ingenieur agricoie, ont egaiement participe a ia ren
contre. On ies voit id en compagnie de ia reine maorie. iis ont aussi
eu i'occasion de rencontrer des eieveurs et des responsables du monde
agricoie neo-zeiandais.

Zelande, a ete vecue pleine-
ment dans le Marae.

Les suites de la conference

seront peut-etre encore plus
declslves. Un groupe de sept
membres, choisis par le pas
teur Huata, venus d'Austra-
lle, des Philippines et de
Samoa sont partis vislter les
sept tribus maorls de la Nou
velle Zelande pour donner
des temolgnages de recon
ciliation et de renaissance.

Un menage noir de Rich
mond (Etats-Unis), M. et Mme
Burton, quI ont participe a la
mise en pratique d'une ges-
tlon communautaire des noirs

et des blancs dans leur vllle,
ont ete repus par une dou
zaine de commlssalres de

police et ont assists a un
consell quI devalt decider de
la liberation sur parole de
prisonnlers de drolt commun.
Nous-memes avons vislte des
colleges et des centres pe-
dagogiques tres importants.
L'assemblee generals du col
lege St Cuthbert's avec mills
sieves, cent professeurs et
admlnlstrateurs, des poemes
composes par les sieves, des
cantiques et des prieres, et
une meditation de la dlrec-
trlce nous a montre le plus
haut niveau d'educatlon et

d'enselgnement de ce pays.
C'est un espoir pour le Pa
clflque et aussI pour notre
monde occidental.

PHILIPPE LOBSTEIN

LES DILEMMES
DE DENG XIAOPING

Une correspondance de Hong-Kong
Les recentes manifestations qui ont vu les

etudiants chinois reclamer davantage de de-
mocratie ainsi que le renvoi de Hu Yaobang,
la disgrace de plusieurs intellectuels et ecri-
vains en vue, la campagne contre la «libe
ration bourgeoise », I'incarceration d'un
activiste etudiant et I'expulsion d'un journa-
liste occidental posent des questions majeures
sur revolution actuelle de la Chine.

Ici a Hong-Kong, on pense que Deng Xiao
ping a ete force de sacrifier son protege Hu
Yaobang afin de preserver la poursuite de son
programme economique. Cela prouve qu'il a
du ceder a la pression des conservateurs mar-

xistes, ainsi que de I'armee, tres conservatrice
elle aussi. II est interessant de noter qu'un des
rares postes conserves par Deng est celui de
president du Comite militaire.

II n'en reste pas moins que c'est un autre
protege de Deng, Zhao Ziyang, qui est de-
venu secretaire general du parti. Un autre
homme de Deng va-t-il remplacer Zhao
comme premier ministre ? La lutte entre
conservateurs et reformistes va done se pour-
suivre et il faudra suivre de pres les travaux
de I'Assemblee du peupie (qui s'est tenue en
mars) et du Congres du parti (en octobre).
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La politique chinoise, les derniers
evenements le confirment, est cyclique.
Les formulas utilisees par Deng remon
tant en fait a la periode (1956-57) des
«cent fleurs » («laissons cent fleurs
s'epanouir - laissons cent ecoles de pen-
see rivaliser»), qui fut suivie d'une
cruelle vague de repression contre tons
ceux qui critiquaient le parti. En 1958,
le « Bond en avant» de Mao a ete de-
sastreux at I'a oblige a cedar une partie
du pouvoir a Liu Shaochi. Contre-at-
taque de Mao, la revolution culturelle
des annees soixante se solde, en 1976,
apres sa mort, par le renversement de
la « Bande des quatre ». Enfin, les eve
nements les plus recants ressemblent au
« Printemps de Pekin » et au « Mouve-
ment des murs de Pekin » des annees

1978-79, egalement suivis par une pe
riode de repression.

Vers la cinquieme
«modernisation»

On espere a Hong-Kong qua le reflux
actual n'est qu'un pas en arriere, qua
compensent plusieurs pas en avant. In-
contestablement, la population chinoise
jouit d'une bien plus grande liberte eco-

• nomique, sociale, culturelle et religieuse
qua precedemment. Le point sensible
reste la question de la liberte politique
car la direction par le parti communiste
demeure I'un des quatre principes de la
constitution. Ella ne saurait etre remise

en question.

II faut done bien faire la part des
choses entre les reformes politiques et
les reformes economiques. L'objectif
majeur de Deng a toujours ete de mo-
derniser le pays en le debarrassant des
elements de la pensee marxiste-madiste
susceptibles de freiner le progres eco-
nomique, cartes, mais en atteignant le
degre de modernisation qu'exigent etu-
diants et intellectuals. Les manifesta

tions etudiantes ont agi comma un
pretexte dont s'est empare la vieille
garde pour attaquer le programme de
Deng.

La plus grande chance qu'ont les
Chinois de voir ces reformes aboutir

tient sans doute a leur tres grande fa-
veur aupres de la population.

Cast la qu'est le dilemme de Deng :
comment encourager les aspects du 11-
beralisme qui motiveront les gens a pro-
duire davantage tout en laissant au parti
le controle politique ? Tot ou tard on
reclamera une « cinquieme modernisa
tion » : la democratic.

Vient se greffer sur tout cela le pro-
bleme de I'avenir de Hong-Kong, qui

Etudiants chinois dans ieur chambre.

deviendra dans dix ans « region admi
nistrative speciale ». La grande question
est de savoir si I'assemblee legislative et
I'executif de cette future region chinoise
doivent etre designes avant ou apres
1997. Beaucoup de gens reclament des
elections au suffrage direct, tant ils
tiennent a preserver leur «large auto-
nomie » et le fait qua « Hong-Kong sera
gouverne par les gens de Hong-Kong »,
salon les promesses de Deng lui-meme.
Pour le moment, une minorite de diri-
geants de la colonie est elue, et ce au
suffrage indirect. Curieusement, I'op-
position au suffrage direct vient a la fois
de Pekin et... des milieux d'affaires.

Cast cette annee qua le gouvernement,
de Hong-Kong va se prononcer sur le
futur mode de scrutin, tandis qua des
representants de Hong-Kong et du gou
vernement de Pekin travaillent a la « loi

fondamentale » qui sera, apres 1997, la
mini-constitution de Hong-Kong.

La liberte

est un cadeau

Le concept occidental de democratic
est sans doute etranger a I'esprit chinois,
ou en tout cas inadapte. Traditionnel-
lement, les Chinois semblent preferer
susciter des dirigeants qu'ils renversent
des qu'ils deviennent tout-puissants. Les
Occidentaux auraient tort d'etre trop
critiques. C'est le confucianisme, salon
lequel la famille, le groupe et I'Etat
comptent plus qua I'individu, qui a rendu
possible la cohesion sociale et nationale
qua les Occidentaux envient aux Japo-
nais, aux Coreens ou aux gens de Tai
wan, de Hong-Kong et de Singapour.
Dans ces pays, la liberte n'est pas tant
un droit qu'un cadeau donne ou repris.

Les reformes de Deng posent un autre
probleme : la corruption. Les journaux

se font I'echo de toutes sortes de plaintes.
On parle d'escroquerie, de detourne-
ments de fonds, de contrebande, de jeux,
de pornographic et de viols. On estime
a dix mille le nombre des executions ca
pitals depuis 1983. La politique em-
pechant les couples d'avoir plus d'un
enfant menace la population de des-
equilibre, car les filles premieres-nees
sont souvent tuees. En outre, elle cree
une generation d'enfants gates et
conduit a une societe sans oncles ni

tantes ni cousins.

Lfn des effets positifs de ces reformes
se voit dans les campagnes ; les paysans
sont de plus en plus a I'aise - plus qua
les ouvriers des villas -, ce qui pourrait
renverser le flux des populations vers les
centres urbains qui est si nocif dans
d'autres parties du monde. On re-
marque aussi qua le maintien de I'ordre
se fait mieux et qua les dirigeants du
parti ne cherchent plus a contourner les
lois.

La Chine connait un passage a vide
apres les desillusions du maoi'sme, qui
n'etait guere plus qu'une brillante adap
tation au monde paysan du marxisme-
leninisme, congu pour etre une revolu
tion ouvriere.

On dit qu'aujourd'hui peu d'etu-
diants connaissent le marxisme, et qu'il
serait dangereux de leur enseigner « les
ideas d'un mort». Certains voient dans

le retour des valeurs morales et, jusqu'a
un certain point, du confucianisme, un
meilleur moyen de lutte contre I'egoisme
et la malhonnetete. Deng parle de
construire le « socialisme a la chinoise »

comme il avait parle d'une « civilisation
spirituelle socialiste » et Sun Yat Sen
est a nouveau etudie et revere de part
et d'autre du detroit de Taiwan.

DAVID BUNION



LA VOIE POLONAISE
Ce que nous entendons et lisons sur

la Pologne nous rempiit d'6tonnement,
d'admiration ou de rage. Mais nous
sommes encore pleins de questions. On
doit admettre qu'on comprend mal cette
situation et qu'on ne sait pas grand
chose. II est vrai que ce pays a 6te,
depuis la guerre, pratiquement occult^
de notre horizon mental.

VHistoire de la Pologne (*) de Nor
man Davies, fait sur ce point une contri
bution capitale. Mais ce titre est
trompeur, car si I'auteur couvre effec-
tivement toute I'histoire de ce pays, ce
qu'il a ecrit est une analyse en profon-
deur, une recherche des racines, des
constantes qui, un jour, font surgir un
6venement tel que Solidarity, un autre
tel que le coup d'Etat militaire du 13
d6cembre 1981, et, aussi, sans doute,
un pape comme Jean-Paul II et un
homme comme Lech Walesa.

Comme
un archeologue

De nombreux ouvrages ont 6t6 6crits
^\xx Solidarity et le regime militaire du
general Jaruzelski, mais aucun n'a,
comme celui-ci, tente de prendre en
compte la totalit6 de I'histoire de la
Pologne. En Pologne m6nie, il n'a pas
d'equivalent et il y est lu et commente
avec passion. Un economiste polonais,
ancien communiste, qui a v6cu la tour-
mente de Solidarity, en temoigne : « Ce
livre m'a aid6 k retrouver mon identite.

Pour la premifere fois de ma vie, je sens
que je fais partie de I'histoire de mon
pays.»

Norman Davies a proc6d6 comme
I'archeologue qui 6tudie en premier la
couche sup6rieure de la fouille, celle oil
la vie continue, ou les evenements se
passent - c'est le chapitre « L'h6ritage
de I'humiliation; la Pologne depuis la
deuxieme guerre mondiale». Puis,
couche par couche, I'archfeologue creuse,
pour atteindre enfin le socle, la vraie

(*) Fayard, 1985 (Traduit de Heart of Eu
rope -A short History of Poland, Clarendon
Press. Londres 1984).

Pologne; la Pologne des Piast et des
Jagellon, suivi de ces 225 annees de Re-
publique - une republique gouvernee
par des rois - dont la Pologne actuelle
tire I'heritage d'une antique culture,
I'une des plus anciennes de notre conti
nent.

L'auteur est si fidfele a sa m6thode
que la chronologie des dirigeants de la
Pologne qu'il donne en annexe
commence par le general Jaruzelski pour
aboutir k Miesko P', le fondateur le-
gendaire, mort en 992 !

Les soubresauts qu'a connus I'histoire
de ce pays sont stupefiants. Le plus
grand royaume d'Europe sous les Ja
gellon, il est raye de la carte en 1795
et I'Autriche, la Russie et la Prusse
s'acharnent a en supprimer la culture,
la langue, les institutions. II ressuscite
pour vingt ans avec la premiere guerre
mondiale et le Traite de Versailles. Puis,
en 1939, c'est I'ecrasement (1). Ce qui
n'empeche pas les Polonais d'etre en
gages sur tous les fronts aux cotes des
allies. En 1945, un gouvernement
communiste est installe par Moscou.
Aprds un regime de stalinisme debride,
Gomulka, puis Gierek suscitent un es-
poir, mais le pays s'enfonce de plus en
plus dans le delabrement et la penurie.

Une foi
vieille de mille ans

En aout 1980, c'est la r6volte et I'ex-
plosion de la libefte - Solidarity aura
10 millions d'adherents. Un tiers des

membres du parti communiste s'y sont
ralli6s. Ce dernier s'effondre. Le 13 de-

cembre 1981, coup d'Etat, les militaires
prennent le pouvoir, ce qui discr6dite
encore plus le parti conununiste. Cette
manifestation de « bonapartisme » en-
voie des ondes de choc chez les partis
frdres et dans le dispositif militaire du
Pacte de Varsovie.

On en est la.

Quelle va etre la suite ?

(1) Entre 1939 et 1947, la Pologne a eu
6 millions de morts : 18 % de sa population,
compares aux 11,2% de I'URSS et 7,4%
de TAllemagne.

C'est ici qu'il est important pour nous
de tacher de comprendre tout ce qui,
au cours des siecles, a forme I'ame et
le caractere polonais, car nous aussi,
hommes de la rue, contribuons a fagon-
ner la politique etrangere de notre pays,
par notre int6ret ou notre indifference,
par nos vues sommaires ou notre effort
de comprehension.

Qu'est-ce qui a donne a ce peuple
cette soif « romantique » et heroique de
liberte, alli6e a ce r6alisme et cette re-
tenue, heritage sans doute du courant
«positiviste» venu du siecle des Lu-
miferes ?

A quoi doivent-ils cette endurance au
malheur et k I'oppression ? C'est sure-
ment «rexperience seculaire de cette
tyrannie etrangere ». C'est, au-dessus de
cela, leur attachement farouche a leur
culture, k leur langue et a leur foi, une
foi vieille de mille ans. « Si la Pologne
existe aujourd'hui, c'est grace a I'Eglise,
dit I'economiste cite plus haut. Avec
votre analyse anti-clericale tradition-
nelle, vous avez du mal a saisir la place
de la religion dans la vie du peuple
polonais.»

Ne pas s'oplatir

L'etude des « sinistres precedents » de
I'histoire polonaise, ecrit Norman Da
vies, ne prete pas a I'optimisme. « La
conclusion logique... est que la Repu
blique populaire est au bord de la dis-
parition.»

Le professeur Geremek, un des
conseillers de Solidarity, declarait au
Figaro le 21 novembre dernier : « Je suis
angoisse. Nous quittons I'Europe. Vous
rendez-vous compte ? Nous quittons
I'Europe... C'est un fosse de civilisation
qui se creuse sous nos yeux. La princi
pal menace, aujourd'hui, c'est cela. »

Mais Norman Davies ecrit aussi:

« Curieux ph6nomene : apres deux cents
ans de tragiques repetitions, les Polo-
liais n'ont pas encore appris a s'aplatir
pour eviter leurs rossees periodiques.»

Et il ajoute : « L'opinion occidentale
dans son ensemble n'a pas encore appris
a leur savoir gre de se dresser pour
resister.»

La Pologne a la capacite spirituelle
de sortir le monde de I'impasse actuelle.
Mais sans doute pas sans notre impli
cation.

GERARD D'HAUTEVILLE
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C'est quand on a le sentiment de ne plus pouvoir avancer
qu'll faut prendre du recul.

f

Prendre ses distances. Changer d'horizon. Changer de decor. Passer du noir-

blanc a la couleur. Redecouvrir les nuances d'autres paysages, d'autres visages,

d'autres sourires. II est toujours temps de s'offrir quelques jours de vacances.

Quelques jours de vacances en notre compagnie. SwisSOlrj^T^


