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Que veut le Rearmement moral ?

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

Une ecole du changement ou les hommes

apprennent a rechercher la volonte divine, a

respecter les valeurs morales et a les rendre

contagieuses. Tel est le cheminement.
Des equipes agissantes s'efforqant d'etabl/r un

dialogue fecond la ou regne!'antagonisme, de guerir
les hommes de leurs pre/uges et de leurs haines

jusque dans Tarena sociale et politique ou dans les

relations Internationales. Telle se presente Taction

sur le terrain.

Conpu a I'origine et poursuivi depuis plusieurs
decennies par des personnes animees par I'ideal

Chretien, le Rearmement moral se veut ouvert a des

hommes de toutes croyances dans un respect

mutual et en vue d'un combat common pour un

avenir meiHeur.



L'homme venu de la foule
Inconnu au mois d'aout.

Lech Walesa a passe six jours
a Rome environne d'un

tourbillon de micros, de
cameras et d'appareils de
photo.

Sortant de la foule

anonyme des chantiers
Lenine, il est devenu le
symbole des droits de
I'homme, de la resistance au
scandale du totalitarisme.

Cette figure encore jeune,
ces moustaches deja
legendaires, cette fapon
decontractee de repondre
aux questions indiscretes des
journalistes (« Que pensez-
vous de la situation en

Pologne ? - Elle est tres
curieuse »), tout cela fait
partie desormais du
patrimoine de la liberte et des
epopees spectaculaires de

I'histoire moderne. Walesa

reveille aussi en nous le

courage qui dort, la foi qui
rampe, I'esperance qui
tergi verse.

Et cependant un homme,
que c'est fragile, que c'est
vulnerable, ne peut-on
s'empecher de penser.

Heureusement qu'il a un
allie redoutable, celui-la

meme qu'il est venu
rencontrer a Rome et aupres
duquel, a I'origine, il a pulse
sa temerite. Heureusement

qu'il a un peuple derriere lui.
Nul doute que s'il venait a

flechir, ou s'il lui arrivait
quelque chose, d'autres
prendraient la releve. Ils vont
dans le sens de I'histoire.

Cout de baguette
La baguette vient de

mettre les Franpais en emoi.
Un boulanger s'est rendu
coupable de brader a vil prix
ce noble attribut qui incarne
hors de nos frontieres ce qu'il
y a de plus franpais. L'emoi
n'avait cependant rien de
cocardier.

Le bruit fait autour du

boulanger de La Ciotat
n'etait-il pas a la dimension
du choc cree dans la

conscience des autres

boulangers ? Tout boulanger

Les jours rallongent

Ce soir-la, la route de Dieppe etait bien debarrassee de la
neige et c'etait un plaisir de rouler vers la maison a la fin du jour.
Au-dessus de la muraille noire des grands hetres de la foret
domaniale de Lyons, le soleil couchant embrasait un ciel pur
seme de quelques nuees couleur d'ardoise. Decidement, les
jours s'allongent et, meme s'il devait faire beaucoup plus froid en
fevrier, nous avanpons vers le printemps.
Comme un monde transforme, comme le royaume des cieux

reserve aux enfants et a ceux qui leur ressemblent, le printemps
est une promesse et une certitude. Mais malheur a qui refuse de
preparer le retour des beaux jours i II n'y aura pas de recolte pour
celui qui restera calfeutre a I'abri du froid sans faire I'effort de
sortir pour becher son jardin, tailler sa treille ou labourer son
champ quand la terre est «bonne a prendre» et le temps
favorable.

Puisque les jours s'allongent, puisque I'espoir est devant nous,
il n y a pas une seve endormie dans notre propre cceur, pas un
espoir de floraison dans les gens qui nous entourent, pas une
possibilite de secourir la plante chetive ou la terre epuisee que
nous ayons le droit de negliger.

Philippe Schweisguth

qui aurait la conscience
tranquille se contenterait de
hausser les epaules en
jugeant suicidaire un tel
comportement de la part
d'un collegue. Or, un prefet a
du se faire proteger par un
cordon de police contre les
troupes de la baguette chere.

II y a la un element de
reflexion. La plus grande
caisse de resonance que
trouvent aupres de nous les
conflits n'est-elle pas
souvent notre conscience

troublee ? Nous vociferons

d'autant plus que nous
savons avoir tort. Nous

cherchons ainsi a deplacer le
probleme sur le terrain ou
nous savons avoir raison.

II y a chez chacun de nous
un refus visceral d'etre mis en

accusation par notre
conscience. Plus elle parle
fort, plus nous nous
epoumonons pour etouffer
sa voix. Mais les autres ne

sont pas dupes.
On salt que cela est vrai

dans les querelles de menage.
On oublie parfois que cela
Test aussi dans les querelles
publiques. Meridien
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Peu de courrier ce mois-ci

dans notre boTte a lettres -

sans doute a cause des fetes

- sinon le texte que nous
envoie un jeune enseignant
du Cher pour I'enquete sur
Les jeunes et la politique.
Nous Ten remercions et en-

courageons d'autres repre-
sentants de la tranche d'age
des 15-30 ans a nous en-

voyer leurs idees avant la mi-
mars.

Une lectrice alsacienne,
apres beaucoup d'autres,
nous dit son appreciation du
reportage de Jacqueline Pi-
guet (notre numero de no-
vembre 1980). « Le troisieme
age, dont je fais partie, ecrit-
elle, se sent compris, encou

rage et stimule a donner
encore le meilleur de lui-

meme.»

Oue ceux d'entre vous qui
eprouvent I'envie de nous
ecrire nous permettent une
double suggestion : d'abord
n'hesitez pas a prendre la
plume, puis a poster votre
lettre. Ensuite et surtout, ne
nous livrez pas uniquement
votre desaccord, ou votre
accord, mais engagez une
discussion, avancez vos ar
guments. Une critique don-
nant ses raisons nous est

mille fois plus utile qu'un mot
se contentant de dire tel

numero excellent - ou mau-

vais I

Philippe Lasserre

L'homme ne peut trouver et susciter
rexceptionnel que dans le quotidien et a
partir du quotidien.

Theophile Spoerri

PHOTOS : Brown : p. 9 ; Biihler : p. 10 ; Channer: p. 2 ; C.I.R.I.C. : p. 5 ;
Franzon : p. 4 ; Lasserre : p. 8 ; Medhat Refaat; p. 11 ; National Portrait
Gallery, London : p. 15 ; Roger-Viollet: p. 6.



Luis Puig est d origine guatemal-
teque. Son epouse, Evelyne, est autri-
chienne. Leurs deux enfants, Carlos et

Daniel, sont tons deux bresiliens, la

famille habitant Rio depuis un certain
nombre d'annees. Nous avons proflte
de sa presence en Europe pour inter-
roger Luis Puig, informaticien a la
Compagnie aerienne Varig, sur I'Ame-
rique latine et en particulier sur cette
region moins connue des Europeens
que sont les pays d'Amerique centrale.

Changer: Ayant beaucoup voyage a
travers I'Amerique latine, vous etes
bien place pour nous parler de votre
continent. Et cela d'autant plus que
vous avez ete vous-meme mele a une

de ces revolutions qui, aux yeux des
Europeens, caracterisent, helas de fa-
9on trop frequente, la vie de I'Ame
rique latine.

- Si vous me permettez, je commencerai
par parler de moi-meme, car effectivement
les evenements qui ont marque mon
existence permettent de saisir quelques-
unes des donnees de nos pays.

L'Amerique latine
entre ses extrllniisnies

Entretien avec Luis Puig

11 y a deux mois, je me trouvais dans
ma patrie d'origine, le Guatemala. Quatre-
vingt treize personnes de ma famille
proche - freres, soeurs, oncles, tantes,
cousins, neveux et nieces - se sont

rassemblees spontanement dans la maison
d'un de mes freres pour me saluer. Du
point de vue professionnel, ils consti-
tuaient un echantillonnage assez represen-
tatif de la vie du pays.

Leur accueil chaleureux m'a bouleverse

et je n"ai pu mempecher de repenser a
mon enfance, une periode pour moi au
contraire bien solitaire. Mes parents
s etaient separes. D'un jour a I'autre, ma
mere et ma soeur nous ont quittes. J'avais
a I'epoque tout juste trois ans. Personne ne
m'a explique ce qui s'etait passe. Lorsque
des amis me demandaient oii etait ma

mere, je ne savais que repondre. J'ai fini
pas dire qu'elle etait morte. Ainsi, je
n'avais pas besoin d'en dire davantage.
Mais, au fond de moi-meme, je la haissais,

L'un de mes premiers souvenirs poli-
tiques, c'est le mot « dictature » que Ton
chuchotait sous le manteau et aussi ce mot

synonyme d'espoir : « liberte ». Un jour,
entendais-je dire, nous serions libres. Mais
la liberte, pour moi, n'avait aucun sens. Le
dictateur donnait des ordres, il n'y avait
qu'a obeir.

En 1944, une revolution armee s'est
declenchee, a laquelle j'ai pris part, a I'age
de dix-sept ans. D'un jour a I'autre, nous
nous sommes debarrasses de la dictature

et nous avons du apprendre a faire nos
premiers pas, a tatons, vers la democratic.
Entre temps, j'avais ete saisi par le
marxisme. Je crois que c'est la rancceur
que je nourrissais a I'egard de ma mere qui
a ete a I'origine de ma haine de la societe et
qui m'a amene a cooperer avec le parti
communiste. Dans la compagnie d'avia
tion pour laquelle je travaillais en tant que
technicien, je me suis mis a noyauter le
syndicat. J'ai pris une part active a ce que
vous autres Europeens appelleriez la lutte

de classe. Toutefois, en Amerique cen
trale, bien d'autres facteurs entrent en jeu
dans cette notion-la. Au Guatemala, par
exemple, 65 % de la population sont des
Indiens. Dans certaines regions du pays
subsistent encore des structures patriar-
chales, oti les anciens detiennent I'autorite,

du moins sur le plan moral. Les Indiens
sont fiers de leur identite mais leur

existence est penible et leurs salaires
demeurent tres faibles. Quant a nos
syndicats, ils n'ont pas de traditions, pas
de racines. La seule alternative, pour
nous, etait entre la gauche et une certaine
neutralite.

Le gouvernement issu de la revolution,
celui du colonel Arbenz, a imprime une
nette orientation vers la gauche. La
revolution a apporte une serie de reformes
radicales et positives : creation d'une legis
lation sociale, reconnaissance des syndi
cats et, en consequence, elevation du
niveau de vie des travailleurs, reforme

agraire, etc. Malheureusement, la reforme
agraire a ete souvent interpretee par
certains paysans comme la possibilite pour
eux de s'emparer par la force des terres qui
devaient leur etre attribuees. La revolution

de 1944 a toutefois suscite de grands
changements dans la situation du pays.
Nous avons commence a prendre cons
cience de notions jusque-la inconnues,
comme la securite sur le lieu de travail,

I'assistance medicale, etc. D'autres pays
d'Amerique centrale se sont rendu compte
a leur tour de ces necessites-la. Mais, a la

longue, la revolution a commence a
devier. Au lieu de tendre au progres de la
nation, certains dirigeants se sont surtout
attaches a faire de notre pays le premier
Etat communiste d'Amerique centrale.
Cela n'a pas reussi, et pour plusieurs
raisons. D'abord nous etions trop proches
des Etats-Unis. Trop d'entreprises ameri-
caines etaient installees sur notre sol.

- Les medias en Europe ont souvent

mis en evidence, dans ce genre de



situation, I'action de la C.I .A. Etait-ce
le cas au Guatemala ?

- A ce moment-la, je n"ai pas eu
rimpression d'une immixtion des Etats-
Unis dans nos affaires par le truchement
de la C.I.A. Get organisme avait surtout
pour tache d'informer le gouvernement
americain. Notre tache a nous, dans les

syndicats, etait de lui fournir de fausses
informations, de brouiller les pistes. L'ac
tion des Etats-Unis se faisait surtout sentir

par voie diplomatique, ce qui trouve son
explication, sinon sa justification, dans le
souci de proteger les entreprises americai-
nes en Amerique centrale.

En ce qui me concerne, j'ai organise
une greve contre ma societe, la compagnie
Pan American, qui a dure 71 Jours. Nous
avions un certain nombre de revendica-

tions tres legitimes, notamment en ce qui
concerne les salaires, les primes, le paie-
ment des heures supplementaires. Mais les
besoins reels des travailleurs ont ete

utilises, il faut le reconnaitre, pour des
buts politiques. Pan American representait
pour nous le visage des Etats-Unis et la
presence d'une certaine strategie ameri-
caine. Notre greve, qui a ete victorieuse,
- Pan American et dautres compagnies
ont ete forcees de negocier - a done fait
la une des journaux, et cela jusqu'en
Europe.
Cependant, ces evenements in'ont aussi

amene a reflechir. La rancceur des travail

leurs, celle-la meme que nous avons
utilisee a nos fins, s'est retournee contre

nous. Les travailleurs nous ont dit:

« Vous n'etes pas alles assez loin. Nous
aurions pu tenir plus longtemps et obtenir
davantage.» Je me suis dit alors qu'il
manquait un element a la lutte que nous
menions. Or c'est juste a ce moment-la
que j'ai entendu parler du Rearmement
moral.

Fort des solutions que le Rearmement
moral lui a permis de trouver aux Etats-
Unis lors de graves conflits sociaux, notre
compagnie nous a propose d'envoyer une
delegation a I'une des conferences organi-
sees par ce mouvement. Nous n'avions
aucune intention d'y aller. Nos camarades
communistes se montrerent tres opposes,
pretendant voir dans le Rearmement

moral une manoeuvre inspiree par les
imperialistes et visant a nous faire perdre
de vue le but de notre revolution. Selon

nos contradicteurs, Buchman, fondateur
du Rearmement moral, pensait que
fhomme pouvait changer. Si c"etait vrai,
alors le marxisme perdait sa raison d'etre.
Mais naturellement, ajoutaient-ils, fhom
me ne peut pas changer. Enfin, Buchman
pensait que Dieu pouvait diriger la vie des
individus, or Dieu n'existe pas... Tout cela

Paysanne du
Guatemala

ii'C

me plongea dans une profonde reflexion.
Si Dieu existe, me disais-je, il doit avoir un
plan, un but pour I'humanite.

- Etiez-vous chretien ?

- Non. A treize ans, j'avais abandonne
toute croyance en Dieu. Cependant ces
attaques provoquaient en moi une reac
tion contraire et je decouvris bientot que
c'etait egalement le cas de beaucoup de
mes amis, marxistes sympathisants. Nous
avons done propose au syndicat la chose
suivante : si effectivement I'idee du Rear

mement moral pouvait etre une solution
de rechange au marxisme, ne valait-il pas
la peine d'envoyer une delegation pour en
savoir davantage ? J'ai ete charge d'etre le
porte-parole de mes camarades pour faire
cette proposition lors d'une reunion. Aus-
sitot, ce fut un tohu-bohu indescriptible ou
I'on entendit les mots « traitre, vendu ».

Puis on pressa contre mes cotes un objet
dur - je n'ai jamais su si c'etait effective
ment un revolver - et on plaqa devant
moi une feuille blanche avec cet ordre:

« Signe ! - Qu'est-ce que je dois signer ?
- Ta demission ! »

Je dus m'incliner, mais quelques-uns
d'entre nous, pousses par la curiosite, se
rendirent malgre tout a la conference. Les
gens que j'y rencontrai me frapperent par

la sincerite avec laquelle ils travaillaient a
la creation d'un monde nouveau. Y

avait-il la une veritable solution de re-

change ? Quelqu'un me suggera que je
trouverais la reponse dans I'ecoute inte-
rieure.

Les pensees qui surgirent en moi etaient
simples. Elles se sont averees, une fois
mises en pratique, le debut d'une nouvelle
vie pour moi. Une fois rentre au pays, je
me suis mis a la recherche de ma mere et

je m'excusai aupres d'elle pour ma haine.
J'appris a connaitre mes demi-freres et
soeurs. Je remis de I'ordre dans mon

existence, reparant mes torts aupres des
gens que j'avais blesses, a qui j'avais menti
ou meme que j'avais escroques.
D'un seul coup, I'Amerique latine se

presenta a mes yeux sous un autre visage.
Au lieu de ne voir que I'inegalite econo-
mique, je decouvris que le probleme
essentiel residait dans I'inegalite du coeur,
dans I'egoisme des hommes; je pris
conscience du manque de realisme de tant
d'hommes qui pretendaient apporter des
solutions - qu'ils soient de gauche ou de
droite - mais dont les actes ne correspon-
daient en rien a leurs ideaux. Ainsi le

probleme fondamental de I'Amerique cen
trale, avec tous ses conflits et ses revolu

tions, m'apparut plus clairement: il s'agis-



sail et il sagit toujours d'un conflit entre
une petite minorite d'extreme-droite et
une petite minorite d'extreme-gauche.
Quant au simple citoyen, tout ce qu'ii
demande, c'est de pouvoir travailler, de
nourrir ses enfants et de leur donner une
instruction convenable. La tache essen-
tielle consiste a reveiller cette majorite
silencieuse et a lui permettre de prendre
ses responsabilites dans la situation du
pays.

II faut se rendre compte que, souvent,
les hommes les plus valables, et les plus
responsables, ont ete assassines ou ont du

s'exiler parce que leur vie etait menacee.
Les personnes qui pouvaient prendre des
initiatives ont ete eliminees soit par la
gauche, soit par la droite. Le Guatemala
vit ainsi dans une atmosphere de terreur.
Multipliez cette situation par dix ou vingt
et vous aurez le Salvador d'aujourd'hui.

- Y a-t-il une influence cubaine ?

- Le Guatemala n'a pas de relations
diplomatiques avec Cuba. On a accuse les
exiles cubains d'avoir commis des actes de

violence au profit de la droite. II est
difficile de le prouver. II est etabli en
revanche que des mercenaires cubains ont
ete meles aux evenements du Salvador,

mais il aurait pu s'agir tout aussi bien de
ressortissants d'autres pays. Castro a bien
lance un programme revolutionnaire
d'orientation communiste a travers le

continent. Mais ses efforts ont ete dans

une large mesure voues a I'echec, parce
que les realites cubaines ne sont pas celles
du Guatemala, du Salvador ou du Nicara
gua. Le modele cubain ne pouvait pas etre
transplante tel quel. Les Nicaraguais, par
exemple, sont a la recherche de leur

propre modele d'Etat revolutionnaire. On

constate dans ce pays la polarisation des
tendances.

II est une chose cependant que je puis
affirmer; sans un travail soutenu de

changement des motivations humaines,
aucun systeme ne peut fonctionner, car tot
ou tard les ambitions, les hypocrisies, les
ego'ismes vont prendre le dessus.

- Et qu'en est-il du Costa Rica ?

- Costa Rica est un Etat democratique.
Pour combien de temps ? Des symptomes
de desordre s'y font jour, bien que ce ne
soient pas les premieres menaces. Les
habitants du Costa Rica ont fait plusieurs
fois la preuve de leur capacite a redresser
la situation.

- Est-ce que la nature democratique
d'un gouvernement est liee au taux
d'alphabetisation ?

- Surement. Au Guatemala, il existe

deja un fort pourcentage d'alphabetisation
et des programmes tres pousses et tres
intelligemment con^us sont mis en route
pour I'ameliorer encore, mais I'accroisse-
ment de la population tend a neutraliser
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Marche indien

a San Juan

(Guatemala)

ces efforts. Je souhaiterais que nous ayons
un programme aussi judicieux que celui
qui est applique avec succes en Colombie
avec une aide massive de la radio.

Au Costa Rica, oil le taux d'alphabetisa
tion atteint 95 %, le fait que tout le monde
puisse lire, ecrire et apprecier les evene
ments accroit le sens du bien et du mal.

- Quels sont a votre avis les signes
d'espoir en Amerique centrale ?

- Tout d'abord la jeunesse. La genera
tion qui arrive maintenant a I'age adulte a
vu tant de choses, elle a ete le temoin de

tant de desordres qu'elle veut ardemment
du neuf. Parmi les jeunes de quinze a dix-
sept ans a qui j'ai eu I'occasion de parler
au Guatemala - neveux et nieces, enfants

de mes amis - je n'en ai trouve aucun qui
se soit montre partisan de la droite ou de
la gauche, alors que dans ma jeunesse
nous etions tous impliques d'un cote ou de
I'autre. Ils sont profondement en recher
che.

- Comment voyez-vous la tache de
I'Eglise ?

- Les hommes qui sont egoistes, cupi-
des, qui sont responsables des inegalites
meritent autant d'amour, de compassion
et d'action chretienne que ceux qui sont
dans la misere. Ils en ont encore plus
besoin. Cela m'attriste de voir un homme

emporter avec lui dans la mort son

egoisme et sa cupidite. Et c'est la qu'un
effort mene uniquement du cote des
pauvres est unilateral. L'evangelisation
des puissants, des proprietaires terriens est
une necessite imperieuse.

II y a des hommes d'Eglise qui ressen-
tent avec la plus grande sincerite les
besoins des populations pauvres, en parti-
culier dans le nord-est du Bresil. La presse
les traite parfois de rouges ou de subver-
sifs. Souvent des hommes prennent des
positions extremes par frustration de ne
pas avoir trouve chez les puissants I'aide et
la cooperation necessaires a la solution des
problemes de leurs regions. Et on finit par
se dire que si d'autres moyens ont echoue,
la violence devient le seul recours. C'est

une erreur. Nous avons constate avec les

habitants des bidonvilles de Rio de Ja

neiro, par exemple, que dans la mesure ou
on les rend responsables face a leurs
propres problemes, ils prennent les initia
tives qui conviennent aupres des pouvoirs
publics. Avec les habitants des bidonvilles
qui ont ete formes par le Rearmement
moral, on les a vus reagir contre les plans
gouvernementaux et dire aux pouvoirs
publics; «Non, votre plan n'est pas
applicable. Nous proposons que les choses
soient faites de cette autre fa?on. » II y a



ainsi des projets a Rio de Janeiro qui ont
trouve le juste equilibre entre la planifica-
tion par le haut et les besoins de la
population. Si, au niveau des communau-
tes de base, des villages, les gens arrivent a
s unir et a se consulter sur ce qu'ils jugent
utile a leurs interets, s'ils s entendent sur
une certaine ethique de comportement les
uns vis-a-vis des autres, les pouvoirs
publics ne peuvent que les ecouter et les
respecter. II y a la une tache positive a
accomplir en Amerique latine.

- Que doit-on faire a votre avis pour
les riches et les puissants ?

- Certaines personnes se preoccupent de
la question. Par exemple Tarcheveque de
Rio organise regulierement des retraites
spirituelles pour les hommes qui sont aux
postes de commande et qui s'interessent a
revolution du pays. II crte parmi eux de
veritables cellules susceptibles de formuler
une penste nouvelle tournee vers la
solution pratique des problemes. II y a
aussi dans le monde de Teducation des

initiatives semblables.

Au Chili, nous avons ete les temoins de

demarches interessantes faites par des
syndicalistes. Ils ont convoque une confe
rence sur le theme: une solution de

rechange a la guerre des classes. Ils ont
invite le Rearmement moral a apporter le
fruit de son experience. Cela nous a fourni
foccasion de donner des exemples pra
tiques de la fagon dont un changement de
fhomme peut avoir des repercussions
sociales sur la famille, fentreprise, la vie
syndicale, etc. Comme me fa confirme un
syndicaliste chilien, c'etait la premiere fois
que des employeurs et des syndicalistes de
son pays appartenant a des organisations
representatives se rencontraient spontane-
ment et librement pour discuter en toute
franchise de questions les concernant.
Le president Pinochet, quelle que soit

fopinion qu'on puisse avoir de lui, a
manifeste une certaine curiosite devant le

fait que ces personnes avaient engage le
dialogue. Cest pourquoi il a invite certai
nes d'entre elles a le rencontrer.

II faut dire a propos du Chili qu'il y a eu
recemment des elections libres au sein des

organisations syndicales. Je ne pense pas
que la presse europeenne en ait parle. Des
syndicalistes appartenant a fopposition
ont ete elus a la pr&idence de certaines
federations. Recemment, un groupe du
Rearmement moral a ete invite au Chili

par des syndicalistes appartenant aux
deux tendances du mouvement syndical,
c est-a-dire pro- et anti-gouvernementales.
Ils ont dit eux-memes qu'un de leurs
points d'accord etait la necessite du Rear
mement moral.

Des Bresiliens qui ont mis en action le
Rearmement moral dans leur pays sont
souvent invites par leurs camarades chi-
liens. Ils ont aussi repondu a des invita
tions venant du Perou et de Colombie, qui
ont des regimes politiques tres differents.
Un journaliste peruvien qui a ete a favant-
garde des etudiants revolutionnaires de
son pays m'a dit:« Le Rearmement moral
a marque notre vie de fagon permanente.
Nous savons la valeur de fidee qu'il
represente. Nous voulons en faire une
realite pour que favenir de notre pays soit
different.» En Colombie, nous avons

constate un interet manifeste, surtout
parmi les milieux d'action sociale, et une
visite prochaine et prolongee d'un groupe
du Rearmement moral y est souhait^.

- Vous avez parle tout a I'heure de la
population indienne. Que repr^sente-
t-elle dans une vue g^nerale de 1*Ame
rique latine ?

- Les Indiens ont une representativite
differente selon les pays d'Amerique la
tine. Au Mexique, les Indiens et les
personnes ayant du sang indien forment
80 96 de la population, et il s'agit d'un
pays de 40 millions d'habitants. Au
Guatemala, ils representent 65 %. En
Amerique du Sud, vous avez les descen
dants de fempire inca. II y a des millions
de gens qui, aujourd'hui, parlent la langue
aymara ou la langue ketchoua en Bolivie,
au Perou, en Equateur. Uinfluence in
dienne a marque de fagon extraordinaire
le caractere et les traditions de chacun de

ces pays. Les Peruviens, en particulier,
sont tres fiers de leurs traditions. Ils

s'efforcent toujours de les preserver.

- Y a-t-il des Indiens d6tenant des

postes de responsabilit6 ?

- Dans chaque pays, vous trouverez au
parlement, dans les universites, parmi les
enseignants des Indiens ou des metis.
Dans certains pays nous en sommes
arrives au point ou nous ne pensons plus
automatiquement: « Un tel est un Indien,
un tel Test a moitie. » On ne reagit plus en
ces termes, a moins d'etre particuliere-
ment susceptible. Le Perou est a cet egard
un tres bon exemple.

Une des raisons pour lesquelles f Ame
rique latine ne s'est pas developpee au
rythme souhaitable, c est qu elle n'a pas
sufflsamment pris de responsabilites vis-a-
vis du reste du monde. Beaucoup d'entre
nous avons a tort tenu pour acquis que
TEurope et TAmerique nous prendraient
en charge. L'idee que TAmerique latine
pourrait apporter son aide a d'autres
regions du monde moins favorisees est
essentielle pour notre avenir.

- L'Amerique latine est-elle pr6cise-
ment consciente des besoins de pays
plus pauvres encore ?

- Certainement. Dans les ecoles, les
universites, les syndicats, cette conscience
existe, mais pas encore vraiment le senti
ment que TAmerique latine pourrait con-
tribuer a resoudre les problemes. Le
Rearmement moral a agi dans ce sens,
c est certain, mais cela doit se faire a une
plus grande echelle.
Deuxiemement, je voudrais rappeler

que la Banque mondiale, dans son dernier
rapport annuel, a mis trois points tres
significatifs en evidence en ce qui con-
cerne faide au tiers-monde en general.
Premierement que feffort a mener pour
ameliorer la vie des hommes doit com-

mencer la ou se trouvent les interesses!
Deuxiemement, que la raison d'etre de
tout developpement est I'etre humain lui-
meme. Troisiemement que la commu-
naute villageoise est la pierre angulaire de
la croissance d'un pays. Ces trois notions
sont extremement valables pour notre
propre situation en Amerique latine, car
trop souvent les projets sont decides par
quelqu'un qui ne prend meme pas la peine
d'etre present la ou le projet doit etre
execute.

Dans le nord-est du Bresil, j'ai vu un
ensemble immobilier totalement neuf et

totalement vide. Je suis alle parler aux
personnes qui etaient censees I'habiter et
elles m'ont dit ceci: « Nous n'avons pas
I'habitude de faire notre cuisine entre

quatre murs. II y fait trop chaud. Tout ce
dont nous avons besoin, c'est d'un toit de
fagon que fair puisse circuler. Et puis,
dans les chambres, nous n'avons pas la
place d'y susprendre nos hamacs. Nous ne
voulons pas de lits, car la aussi nous
aurions trop chaud. Si seulement on avait
demande notre avis! » Bien sur I'expert
qui a pris la decision de construire ces
immeubles avait estime qu'un hamac ne
pouvait etre qu'un symptome de sous-
developpement.

Les strategies sont souvent inefficaces
parce qu'elles ne sollicitent pas le consen-
tement et la participation active de ceux
dont la vie va etre boulevers^ par ces
projets et ces strategies. Et c'est la que le
Rearmement moral peut jouer un role
important.

Je crois que pour I'Amerique latine on
pourrait se fixer comme objectif I'alphabe-
tisation complete d'ici fan 2000. Cela ne
resoudra pas tous les problemes, mais d'ici
la les plus aigus d'entre eux pourront
trouver des solutions.

Propos recueillis
par Jean-Jacques Odier

et Konrad von Orelli



« Dialogue sur le deveioppement»
une conference asiatique au centre de Panchgani, en Inde

« J'ai participe a quelque deux cents conferences sur le
sujet du deveioppement. Elles avaient un gros handicap par
rapport a celle-ci: lei, les participants ont ete d'une
honnetete radicale sur eux-memes et sur leurs pays
respectifs. »

Ainsi s'exprimait le diplomate britannique Archibald
Mackenzie lors de la conference « Dialogue sur le deveioppe

ment » qui s'est deroulee du 29 decembre au 5 Janvier
derniers au centre du Rearmement moral de Panchgani, en
Inde.

Nous reproduisons ci-dessous le compte rendu de cette
conference que nous a envoye un participant fran9ais, M.
Maurice Nosley.

La seance d'ouverture fut presidee
conjointement par MM. Nehru, eminent
diplomate et ancien gouverneur des Etats
du Nord-Est de I'lnde, Rajmohan Gandhi,
editorialiste de Thebdomadaire Himmai et
Adhikari, secretaire d'Etat pour le deve
ioppement dans le gouvernement de Sri
Lanka.

« Lorsqu'en 1947, le drapeau de I'lnde
independante a ete hisse sur nos batiments
publics, dans une allegresse inouie, nous
esperions ouvrir un nouveau chapitre de
Fhistoire dans lequel le courage et I'abne-
gation par lesquels la liberte avait ete
conquise seraient les moteurs qui arrache-
raient I'lnde a ses maux.
»On esperait bannir la maladie, la

misere, I'ignorance dont soufTrait le tiers-
monde, etablir la justice sociale et une
distribution equitable des ressources.
Trente ans plus tard, I'enthousiasme s'est
eteint pour laisser place a la deception. »
Commengant par ce constat brutal qui

faisait sentir I'ampleur et la difficulte de la
tache, le « Dialogue pour le deveioppe
ment» a rassemble des faits qui consti
tuent un espoir pour I'avenir.

Selon les mots du president de la seance
de synthese, M. Mathur, les participants
indiens representaient une «Inde en mi
niature », avec son immense diversite et

ses contrastes : fonctionnaires et diploma-
tes aux cotes de paysans, ouvriers et
directeurs d'usines, economistes et travail-
leurs sociaux, educateurs attaches a I'heri-
tage de Gandhi et jeunes venus tout droit
des manifestations dans lesquelles les
etudiants rallient aujourd'hui les foules
alors que les politiciens ne font plus
recette.

En ecoutant ces Indiens durant une

semaine entiere, on pouvait retenir deux
elements majeurs;

Respecter
rheritage culturel

11 y a un deveioppement, dont le
meilleur nom serait iauto-developpemenl,
qui se poursuit opiniatrement, qui englobe
I'education primaire dans les villages,
I'effort de reboisement, la revolution verte
du Punjab aussi bien que fartisanat rural.
De nombreux orateurs, tels C.S. Natu,

figure gandhienne connue qui, depuis 25
ans, n'a pratiquement vecu que dans les
villages, Jyottibhai Desai, educateur, lui
aussi attache a I'lnde rurale, P.S. Jha,
journaliste specialiste des questions de
I'energie, ont persuade leurs auditeurs que
revolution la plus caracteristique de I'lnde

se fait aujourd'hui dans les campagnes
profondes. Et pourtant, comme le dit M.
Natu, «le village indien, dans lequel
vivent 80 % de la population totale du
pays, ressemble de pres a celui d'il y a
mille ans, sauf peut-etre ici une ecole et
une adduction d'eau, la un barrage; les
villageois sont le plus souvent analphabe-
tes, les compartiments etanches des castes
demeurent. »

Mais le concept du Mahatma Gandhi
selon lequel le village etait une petite
republique est toujours applicable. 11 s'agit
d'interesser les villageois aux programmes
de deveioppement dont les elus locaux
sont responsables. Cela marche la ou
quelques hommes, ou meme un seul
homme, en particulier s'il s'inspire de la
pensee de Gandhi, font aller de pair dans
le village un deveioppement moral et
spirituel avec le deveioppement materiel.
Les statisticiens reduits a leurs indices de

croissance, les observateurs presses ne
semblent pas avoir encore pergu cela.
Mme Kamela Tyabiji, une ancienne

avocate qui a consacre trente ans de sa vie
a une ceuvre sociale offrant a des centai-

nes de milliers de femmes la possibilite de
gagner un salaire, d'assurer du pain a
leurs enfants si elles sont veuves ou

abandonnees, a fait les remarques suivan-



tes; «On parle d'explosion demogra-
phique, on parle de chomage. Ce qu'il
faut, cast rendre las gens employables.
Notre systeme d education n'a pas su le
faire parce qu'il est caique sur celui de
rOccident, lequel est oriente en grande
partie vers la production industrielle at ou
le pole d'attraction deviant la villa avec
desequilibre sinon rupture complete de la
structure sociale. L'organisation W.I.T.
(Women of India Trust) qua j'anime
s'efforce de trouver dans diverses bran

ches artisanales le produit qua des femmes
peuvent fabriquer a domicile at, simulta-
nement, cherche un marche pour ce
produit. Ce developpement respecte totale-
ment f heritage cultural de ces femmes at
las conditions de leur vie sociale. »

Une Inde

infiniment riche d'hommes

Un deuxieme element se conjugue avec
ce qua nous avons nomme I'auto-develop-
pement at on a pu I'apprecier chaque fois
qu'un porte-parole de I'Inde montait a la
tribune, qu'il soit jeune ou age ; I'Inde est
infiniment riche d'hommes. Nul ne nie

I'ampleur des problemes, nul ne nie la
misere noire des faubourgs des grandes
villas, las multiples manifestations contra
la vie chere, las confrontations sanglantes,
la rebellion renaissante des ethnies des

Etats frontaliers. Mais dans chacune de

ces situations, I'Inde possede aussi des
hommes de qualite exceptionnelle pour
assumer la responsabilite de la arise. De
nombreux examples en ont ete donnes.

Las orateurs cites ci-dessus n'ont pas nie
I'apport que I'industrialisation a procure a
I'economie indienne; sans acier, sans
industrie chimique, sans ciment, on sait
bien que le paysan n'aurait ni bonne
charrue, ni engrais, ni pompe, ni canaux
d'irrigation nouveaux.

Mais las industrials sont sur la sellette.

Des cadres de grands groupes comma Tata
ou Bajaj, qui etaient a Panchgani, sont
lucides sur las limites de I'essor industrial
at son sous-produit, le bidonville. Souci
partage par des representants du person
nel qui ont donne des examples d'une
action dont ils avaient pris I'initiative. Tel
I'ouvrier, inspire par las «seminaires
industrials» organises regulierement au
centre du Rearmament moral, qui trans-
forme las conditions de vie de son
bidonville ou de son village (1).

L'apport des pays d'Asie at du Pacifique
qui participaient a la rencontre a ete
empreint de la meme franchise brutale sur
las deboires du developpement. Dans le
cas de I'Australie, 11 appartenait aux
aborigenes de faire comprendre a I'audi-
toire las sentiments d'un peuple que las
blancs ont failli faire disparaitre. A une
epoque plus recente, des essais de develop

pement, emanant entre autres de gestes de
bonne volonte du gouvernement, n'ont
jamais su tenir compte de I'integrite de
I'heritage cultural des aborigenes at de leur
identification avec la nature. L'aborigene
Reg Blow, secretaire du Conseil des
Territoires d'Australia du Sud-Est, a de

clare avoir compris id que la souffrance et
las conflits n'etaient pas le lot des seuls
aborigenes. « Mon amertume et ma haine
emp^hent le developpement», a-t-il
ajoute avant d'exprimer son intention de
se joindre au « comite de conscience»
dont las membres, en Australia, etudient

las problemes de leurs pays dans la
perspective de ce qui leur semble morale-
ment juste.

D'autres porte-parole des minorites eth-
niques, Indian d'Amerique ou Lapon du
grand Nord de I'Europe, semblaient con-
firmer ce terrible jugement des faits, a
savoir qu'un developpement echoue s'il
est amene de I'exterieur sans consultation,

sans qu'il y ait eu auparavant une rencon
tre des coeurs entre celui qui offre - ou
mieux entre celui qui doit partager - et
celui qui participe en recevant.
La question se posait alors ; si I'aide au

developpement n'a produit Jusqu'a present
que des fruits amers, est-il possible de faire
mieux ? Et comment ?

John Graham, jeune diplomate qui
travaillait recemment encore au departe-
ment d'Etat americain, raconta que, dans
son service, on avait reconnu les graves
defauts qu'avait leur programme d'aide:
installations coiiteuses et sophistiquees
(usines, hopitaux, grands ouvrages hy-
drauliques). En consequence, un pro
gramme mieux adapte aux besoins ruraux
elementaires (charrues, pompes, etc.) fut

-I

MM. Pham Dang Lan, Vietnamien vivant
en France, et John Graham, ancien fonc-

tionnaire au D^partement d'Etat ameri
cain, en conversation sur la terrasse d'Asia

Plateau, le centre de Panchgani.

adopte par la Commission des finances.
Ce resultat acquis, restait a proceder a
I'attribution de I'aide sous cette nouvelle

forme.

Le premier a la refuser fut le represen-
tant du pays qu'on aurait cru le plus
receptif. Une seule raison: la mefiance
d'un homme qui pensait: « 'Vous changez
votre forme d'aide et mettez des conditions

nouvelles au financement que vous nous
aviez promis parce que vous craignez pour
I'avenir la concurrence que nous pour-
rions vous faire sur le marche des produits
de haute technologie. »

&  " ■

M. et Mme B. Nehru (au centre) avec Rajmohan Gandhi (a gauche) et deux responsables
aborigines australiens, Reg Blow (a droite) et Steve Hagan. Quatre cents personnes
venues de trente pays ont participi a la rencontre.



Un double fosse

a franchir

Les pays riches auraient tort de s'indi-
gner de la mefiance des gens qu'ils
s'efforcent d'aider. M. Mackenzie, ex-
delegue britannique aux Nations Unies
pour les questions economiques, a ferme-
ment recommande une autre attitude:

celle de Thonnetete. « Depuis deux ans, j"ai
participe a la commission chargee d'etu-
dier les conditions du developpement
mieux connue sous le nom de son

rapporteur. Willy Brandt, Tancien chance-
lier d'Allemagne.

» Les travaux de la Commission Brandt

ont ete publics et sont d'un extreme interet
en vue de la prochaine rencontre Nord-
Sud prevue a Mexico. Cependant, ces
travaux avaient un gros handicap par
rapport a la conference ou nous nous
trouvons. Cest qu'ici les participants ont
amene une honnetete radicale sur eux-

memes et sur leur pays, honnetete qui
faisait defaut dans les forums que j'ai
connus.

» II y a certes un fosse a franchir entre
riches et pauvres pour que les ressources
du globe soient reparties plus equitable-
ment. Mais comment franchir cet autre

fosse qui bloque aussi le developpement;
d"un cote la theorie que Ton enonce; de
I'autre, le comportement qui s'ecarte de
cette theorie et que les autres ne remar-
quent que trop bien.

» Un ce ces fosses s'est creuse a cause

des promesses faites par les pays riches et

qui n'ont pas ete tenues, notamment en
matiere de financement des program
mes. »

Une zone debarrassee

de la haine

M. Mackenzie a dit par ailleurs ; « On a
cru mesurer le developpement par rapport
au produit national brut par tete d'habi-
tant, le fameux P.N.B. Le meilleur slogan
semblait etre: augmentons le P.N.B. On
decouvre maintenant que le slogan sonne
creux. On a oublie le developpement
complet de I'homme et sa dimension
personnelle, spirituelle.

»II y a grand avantage a diriger le
projecteur du developpement, comme
nous le faisons ici, sur ce qui englobe
fhomme tout entier car chaque homme y
participera. Voici un exemple: des hom-
mes politiques affirment en ce moment
que le developpement de maints pays
d'Asie passe par une decision que pour-
raient prendre certaines puissances ; faire
de rOcean Indien une « zone denucleari-

see ». Bien. Mais peu de gens ont acces
aux bureaux ou pretoires ou une telle
cause sera plaidee. Si fobjectif propose,
par contre, etait de faire de I'Ocean Indien
une «zone debarrassee de la haine»,

chacun serait mis au defi et aurait quelque
chose a faire. »

On songe alors aux peuples engouffres
dans la guerre, souvent malgre eux,
abreuves de malheurs et de souffrance.

Les interventions d'un Libanais et de

refugies du Vietnam, du Cambodge et du
Laos ont emu les participants lorsqu'ils
ont fait le recit des drames auxquels ils
sont meles. Quel developpement peut-on
esperer avant que les armes ne se taisent ?
La presence de participants des trois

pays de la peninsule indochinoise etait en
soi porteuse d'espoir. Le general Pham
Dang Lan, du Vietnam, a declare : « Ma
premiere parole, mon premier desir, apres
avoir entendu nos freres cambodgiens et
laotiens, est de leur demander pardon, en
tant que Vietnamien, de toutes les souf-
frances qu'ils ont subies. »
A un certain moment de fhistoire, les

pays nantis qui, jusque la, avaient garde
bonne conscience devant le sous-develop-
pement des plus pauvres, ont perdu cette
bonne conscience. Dans un « Dialogue
pour le developpement», cest une pre
miere etape grace a laquelle, on peut
fesperer, faide se mettra en place sous une
nouvelle forme par la consultation, par un
partage entre riches et pauvres.

Mais aujourd'hui, nantis et pauvres ne
peuvent pas non plus garder bonne
conscience devant les petits peuples lami-
nes par la guerre.
Nous sommes tous responsables de la

reconciliation qui precede toute solution
durable des conflits, faute de quoi des
millions d'enfants s'enfonceront dans le

sous-developpement.
Maurice Nosley

1) Voir Changer n" 106. aoiit 1980.

Nouvel An a Caux: 350 participants
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Le Centre du Rearmement moral a
Caux, en Suisse, a une fois de plus ouvert
ses portes pour la periode du nouvel an :
parmi les quelque 350 personnes, on
remarquait une cinquantaine de Fran^ais,
dont dix amenes par une octogenaire
nantaise. Un autocar venu d'Allemagne
avait ete frete par un groupe de Mann
heim. Ce groupe comprenait des etu-
diants, de jeunes Africains et deux families
laotiennes residant en Allemagne; un
jeune fonctionnaire nigerian est revenu a
Caux pour parfaire sa formation. Aupara-
vant, il avait estime necessaire de se mettre
en regie avec les autorites fiscales de son
pays.

Les reunions plenieres ont eu pour
theme : « Une generation frustree » (sans
preciser laquelle !) « Vivre a contre-cou-
rant», « Agir sur le terrain », « Points
d'ancrage de la vie», «Les taches a
entreprendre en 1981 ». Des seminaires

ont porte sur flslam, TAmerique latine et
le Zimbabwe.

A la fin de la session, deux etudiantes
suisses ont annonce une reunion, en
fevrier, a Bienne, destinee a mobiliser
leurs camarades pour une session de fete a
Caux animee par la jeune generation. Un
jeune menage bernois, qui a pris finitia-
tive de monter une piece d'Alan Thornhill
et Hugh Williams, Return Trip, traitant du
probleme de la drogue, a fait part d'un
programme de representations en Suisse et
a I'etranger. Cinq Bernois se sont liberes
de leur emploi pour rendre possible cette
tournee.

Les moins de treize ans ont marque la
conference de leurs convictions. L'un
d'eux avait pris avec un syndicaliste
suedois chevronne la responsabilite de
I'epluchage. Pratiques, les jeunes ont pris
I'initiative d'une collecte pour couvrir les
frais de I'amenagement d'une nouvelle
salle de rencontres et de jeux pour les
enfants, y mettant aussi de leur poche.
Chaque jour, ils se reunissaient pour
discuter des reunions et s'aider mutuelle-
ment a pratiquer 1'honnetete et le moment
de silence.
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appris a attendre, a travailler en equipe et
admettre mes erreurs egalement!

Une passion, une vocation

Professeur et organists,
Monique Chaurand confie ses raisons de vivre

« Depuis quinze ans que j'habite Mont-
pellier, j"ai requ entre 3 500 et 4 000
etudiants chez moi», declare Monique
Chaurand, enseignante et musicienne,
originaire de Lyon. Vivant avec sa mere
de 86 ans, approchant elle-meme la
soixantaine. Mile Chaurand apparait
comme une personne active. Professeur de
musique aux Ecoles normales de Mont-
pellier, chretienne engagee, sa plus grande
joie est de faire de sa vie « un temoignage
simple et reel qui parle aux coeurs des
autres » dans les milieux ou elle travaille,
et, pourrait-on ajouter, dans le service
original auquel elle utilise son apparte-
ment; faccueil des etudiants etrangers,
dans une ville universitaire qui en compte
environ quatre mille.

Changer : Avez-vous une passion ?

- La musique est une des passions de ma
vie, I'orgue en particulier. J'ai fait la
decouverte irremplaqable d"un instrument
aux multiples facettes et aux possibilites
fantastiques. Pouvoir en jouer, apprendre
a se maitriser pour obeir aux exigences de
la technique mains-pieds, que c'est pas-
sionnant! Dans ma vie, cette passion a
joue un role determinant: ecole de disci
pline, catalyseur d'energie, source d'equili-
bre, elle m'a aussi permis d'etablir des
contacts avec des publics varies.

- Pour vous, qu'est-ce qu'une femme
d'actlon ?

- Une femme d"action, c'est quelqu'un
qui ne perd pas son temps en palabres
interminables ou en reveries inutiles. Sa
preoccupation constante est de faire, de
realiser. L'activisme la guette, forcement,
et quand il n'y a plus rien au programme,
c est le grand vide. La discipline du
moment de silence quotidien m'a aidee a
trouver une perspective pour chaque
journee et les priorites qui en decoulent.
J'ai appris a faire passer les gens avant les
choses et a faire les choses pour les gens.
Mes journees ne sont plus remplies
comme des valises qu'on n'arrive pas a
fermer. Mais la tentation demeure. J'ai
aussi appris a «perdre mon temps»
parfois, ce qui est fart d'une vie dirigee
par Dieu. Une rencontre inattendue, une
visite inesperee peut alors se presenter.

- Pourriez-vous evoquer une etape
importante de votre vie ?

- II y a une trentaine d'annees, j'ai fait la
connaissance d'Irene Laure, une des pre

mieres socialistes elues deputes en France.
En me parlant de la bataille ideologique
dont le monde est I'enjeu, elle a fait appel a
mon sens de responsabilite.
A I'epoque, ma conscience des proble-

mes mondiaux correspondait au poids
d'une plume de canard. J'ai d'abord
ressenti une sorte d'insecurite, qui tradui-
sait la confusion morale qui m'habitait.
Mme Laure m'a parle du phenomene de
balancier dans I'alternance des revolu

tions ; quand I'une faiblit, I'autre renait.
Ainsi, le materialisme est apparu quand le
defi permanent du christianisme a perdu
sa force. J'etais de nature a m'engager et si
je n'avais pas rencontre Irene Laure, je me
serais peut-etre engagee dans un mouve-
ment politique extremiste. Mes aspirations
chretiennes profondes ont ressurgi et, aux
cotes de milliers d'hommes et de femmes,

Je me suis engagee dans une revolution
chretienne, celle du Rearmement moral.

Au depart, ce ne fut pas glorieux. J'ai

- Qu'est-ce que s'engager pour
vous ?

- L'engagement c'est le don de soi a une
cause, c'est un contrat que j'ai passe en
obeissant a un appel re9u ; un contrat a
renouveler chaque jour. S'y tenir de-
mande de la perseverance pour quelqu'un
comme moi; j'ai toujours tellement aime
faire ce que je voulais. Mon engagement
au service des autres m'est un rappel
constant a beaucoup moins m'agiter, a
moins peser sur autrui avec mes preoccu
pations personnelles, a ecouter beaucoup
plus qu'a parler, a aimer plus qu'a juger;
beaucoup plus penser aux autres dans le
detail pratique comme par souci spirituel,
cultiver le sens de ce qu'ils sont appeles a
devenir. Beaucoup moins me prendre au
serieux, en ce qui me concerne, accepter
I'opposition, I'affrontement, les attaques,
I'indifference meme ; etre honnete sur mes

propres faiblesses. J'ai lache pied parfois,
me suis reprise et en mai 1968, j'ai decide
de me consacrer aux jeunes...

- Votre foyer est effectivement un
lieu ou passent beaucoup de jeunes...

- II y a quinze ans, j'arrivais a Montpel-
lier, n'y connaissant personne. J'ai com
mence par inviter chez moi des collegues
et des eleves. Puis j'ai decouvert I'associa-
tion « Fortes ouvertes », qui permet aux
families franqaises de se mettre en contact
avec des etudiants etrangers a Montpellier.
Depuis, j'ouvre mon appartement un

« Je seme mon amitie a tout vent. » Mile Chaurand entouree de quelques uns des etudiants etrangers qu'elle
accueille regulierement chez elle.



week-end par mois a ceux qui veulent y
venir. J'en profite pour faire part de mes
idees et convictions personnelles, parfois
en montrant des films allant dans le sens

de mon engagement avec le Rearmement
moral. J'invite aussi les jeunes a faire
connaissance les uns des autres, a appren-
dre a se respecter dans la difference. Les
nationalites les plus diverses defilent,
I'enrichissement est d'autant plus grand :
Marocains, Tunisiens, Togolais, Senega-
lais, Egyptiens, Turcs, Asiatiques du Pa
kistan, de Coree, de Thailande, du Japon
mais aussi Americains, Polonais, Portu-

gais... II y a ceux qui reviennent, ceux qui
disparaissent, ceux qui ecrivent apres
qu'ils sont repartis... La population etu-
diante est tres mouvante. Je seme mon

amitie a tout vent! Certains sen etonnent

mais un jeune Egyptien disait recemment:
« Venir chez vous, 9a coupe la solitude ! »
«Au restaurant universitaire ou aux

cours, on ne va pas forcement les uns vers
les autres », disait un de ses compagnons.

- Que represente une telle activite
pour vous, personnellement ?

- Cest un moyen de creer un esprit de
famille autour de moi et de ma mere ; cette
derniere aussi joue un role dans toute cette
aventure, y apportant le regard de la

sagesse et son ecoute attentive des jeunes
en meme temps que la serenite de sa foi. Je
tiens a souligner que J'agis en reponse a un
appel per^u et non avec un objectif

sentimental. Pour moi, il s'agit d'assumer
ma part de responsabilite envers les jeunes
qui franchissent le seuil de mon apparte-
ment; je les aide de mon mieux sur des
points pratiques mais aussi dans des soucis
d'ordre plus personnel. Je m'efforce aussi
de leur faire decouvrir la responsabilite
qu'ils ont envers leur propre pays. Un bon
nombre en effet partent mus essentielle-
ment par un esprit d'independance et
d'aventure. L'avenir est entre leurs mains ;
ils se trouvent dans la tranche de vie oil les
choix se font, aussi je veux nourrir en eux
le sentiment qu'ils ont chacun un apport
particulier a faire a leur pays et au monde
entier. »

Propos recueillis par Nathalie O'Neill
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CANADA

Un chef Indian

et les droits de
En ce debut d'annee 1981, le gou-

vernement canadien a demande au

gouvernement britannique de lui ren-
dre la pleine souverainete sur sa
constitution en lui permettant de la
rapatrier. Nous reproduisons ci-des-
sous un article de Paul Campbell ecrit
pour I'hebdomadaire New World
News, dans lequel il donne les reac
tions d'un chef indien.

David Crowchild, un des chefs indiens

les plus connus au Canada, a envoye
recemment une lettre au premier ministre,
M. Trudeau, et aux deputes, dans laquelle
il etait dit: «Etant donne que nous
sommes les premiers habitants du Canada,
nous estimons avoir voix au chapitre lors
de la prochaine conference constitution-
nelle puisque nous en subirons les effets. »

Cette lettre, qui avait requ le soutien des
autres chefs indiens du Canada lors de

leur Conference constitutionnelle des Pre

mieres Nations, lance un appel pour que le

Canada reste uni sous un meme drapeau

et une meme couronne et pour que les

droits des Indiens soient preserves. On
pouvait egalement y lire : « Si chacun se
preoccupait assez des autres, et songeait a
partager davantage, il y aurait assez pour
tous, sous le regard divin. »

Le chef Crowchild est fun des chefs du

I'homme
Traile N° 7 (Groupe de chefs se referant au
traite signe en 1887 entre leurs predeces-
seurs et des representants de la reine
Victoria.

Avertissement

aux « non-indigenes »

lls sont tous en disaccord avec les

methodes du gouvernement canadien et
les conditions prevues pour le rapatrie-
ment de la constitution. 11 n'est pas
possible, disent-ils, aux « non-indigenes »
d'imposer aux Indiens une affiliation a
leur constitution. Toute transformation de

la constitution qui aura des consequences
sur leur sort, sur leurs relations avec le
Canada, le Royaume Uni ou la Couronne,
ne pent etre decidee qu'avec leur accord,
sinon leur consentement. Pour soutenir

leur point de vue, ils font reference au
traite de 1887. Ces chefs seraient ouverts a

de nouvelles discussions avec les autres

Canadiens sur la base de I'auto-determina-

tion et de fegalite des peuples.
Les Indiens pensent que leurs droits

doivent etre inscrits dans les textes parce

que fexperience leur a appris a ne pas
faire confiance a I'homme blanc. Quoiqu'il
en soit, le chef David Crowchild ne croit
pas qu'un document puisse a lui seul

f " Ms A

proteger des droits ou changer des attitu
des. Les garanties des droits de I'homme
sont a la mesure du sens de justice et de
responsabilite de tous les citoyens, de leur
sagesse dans les choix de leurs dirigeants
et dans leur volonte de les soutenir dans

leur tache. Pour contribuer a developper
de telles qualites chez tous les Canadiens,
le chef Crowchild convoque une confe
rence du Rearmement moral dans I'Al-

berta, du 11 au 13 avril prochains.



II a fallu 20 ans d Wilberforce
pour mettre fin d la traite des noirs

Un parlementaire
aux prises avec son temps

par Philippe Lasserre

VP t

my

«Le Tout-Puissant m'a confie deux grands objectifs:
rabolition de la traite des noirs et la reforme des moeurs. »

C'est un jeune parlementaire anglais de vingt-huit ans, William
Wilberforce qui, il y a presque deux cents ans, exprimait en ces
termes ce que serait le fil conducteur de sa vie, le combat
auquel il allait se consacrer.

Figure malheureusement peu connue en France, ce contem-
porain et ami du jeune premier ministre William Pitt a vecu lors
de la revolution frangaise, des guerres napoleoniennes et de la
Regence, a une epoque ou les ideaux humanitaires, a fortiori
les principes moraux, etaient loin d'etre la preoccupation
premiere du monde politique et de « I'Establishment » londo-
nien.

Le 12 mai 1787, Wilberforce bavardait gaiement avec le
premier ministre et son cousin Grenville, au pied d'un chene
dans la vallee de Keston. « Pourquoi ne presentes-tu pas aux
Communes une motion sur la traite des noirs ? » demanda

soudain Pitt a son ami. C'est a cet instant que celui-ci prit la
decision qui murissait en lui depuis quelque temps et qui allait
mettre un terme a I'une des plus grandes infamies du XVIII®
siecle : la traite des noirs et I'esclavage qui, en Angleterre et
dans ses colonies, furent abolis respectivement en 1807 et en
1833.

Wilberforce est aussi I'homme qui, avec un groupe d'amis
qu'on a appele «les saints », a introduit un courant nouveau
dans la vie publique de son pays avec, a long terme,
d'importants resultats dans la legislation sociale. Pour I'un de
ses biographes (1) il etait « la conscience de la nation », pour
un autre (2) « I'arbitre de I'Angleterre ».

A la conquete de Londres
Ne en 1759 a Hull, sur la cote orientale de I'Angleterre,

William Wilberforce etait issu d'une riche famille de nego-
ciants et de banquiers. Eleve chez un oncle et une tante tres
marques par I'esprit evangelique que les freres Wesley avaient
insuffle au pays, il fut, par la suite, arrache par sa mere a cette
influence « methodiste » qu'elle jugeait nefaste. Durant ses
etudes a Cambridge, il fit la connaissance de William Pitt, dont
le pere avait deja gouverne I'Angleterre de 1756 a 1768. Plus
interesses par la vie mondaine et la politique que par les etudes
proprements dites, les deux jeunes gens se presenterent aux
elections de 1780 et, a I'age de vingt-et-un ans I'un et I'autre,
se retrouverent sur les bancs de la Chambre des Communes.

« Si j'etais reste chez mon oncle, devait ecrire par la suite

Wilberforce, je serais sans doute devenu un methodiste pieux
et meprise. Mais j'ai pu decouvrir le monde politique et me
rendre utile a quelque chose. »
De caracteres complementaires - Pitt etait timide, ardent

au travail, brillant dans I'art de manier les concepts et les
grandes idees, tandis que Wilberforce etait vif, sociable et
sensible - les deux amis etaient quasiment inseparables. Ils
eurent vite fait de conquerir Londres par leur charme et leur
joie de vivre, mais aussi par leur talent oratoire, surtout dans le
cas de Wilberforce. Celui-ci se revela d'ailleurs un excellent

chanteur et obtint autant de succes dans les salons de la haute

societe, ou on le surnomma le «rossignol des Communes »,
que par ses discours au parlement.
En 1783, a Tissue d'une grave crise politique portant sur la

gestion de la Compagnie des Indes, Pitt devenait premier
ministre. II avait vingt-quatre ans. Jamais auparavant, ni
depuis, I'Angleterre n'avait ete dirigee par un homme aussi
jeune.

Wilberforce aussi, malgre son jeune age, avait attaint une
position unique dans la societe et dans le monde politique. Les
succes, les portefeuilles ministeriels, tous les plaisirs de la vie
etaient a portee de main de ce jeune homme de bonne fortune
et de grand talent. II avait acces aux secrets du cabinet de son
ami le premier ministre et etait regu dans toutes les grandes
maisons.

En 1785, lors d'un voyage en France et en Italia avec un ami
professeur a Cambridge et apres une etude approfondie de la
bible, Wilberforce proceda a une revision complete de sa vie
qui va bouleverser les perspectives enivrantes qui s'ouvraient a
lui jusqu'alors. II se retrouva un homme nouveau, se fixa
d'autres objectifs, se decouvrit une destinee. Ce changement
s'inscrivait dans le sillage du renouveau spiritual declenche
dans le pays par les freres John et Charles Wesley.

C'est a ce moment qu'il prit Thabitude de consacrer a Dieu
les premieres heures du jour. « J'ai commence il y a trois ou
quatre ans a me lever tres tot, ecrit-il par la suite. Dans la
solitude du matin, je me suis entretenu avec moi-meme et il
m'est venu quelques pensees dont je crois qu'il sortira quelque
chose. » C'est alors qu'il demissionna des cinq clubs dont il
etait membra et renonga au jeu, a la danse, a la boisson et
meme au theatre. «Durant mes premieres annees au
parlement, je n'ai rien fait - rien qui correspondTt a un but
valable. J'etais le seul objet de mes preoccupations », devait-il
avouer. Fort de cette nouvelle experience, il s'attaqua alors aux
deux grandes taches de sa vie.

L'Angleterre etait a Tepoque la premiere nation du monde
pour ce qui est du commerce triangulaire (pacotille d'Angle-



terre en Afrique, « bois d'ebene » d'Afrique aux Antilles, rhum
et autres prodults exotiques sur le chemin du retour), un
commerce qui rapportait aux armateurs et autres entrepre
neurs des benefices allant jusqu'a 100 % et alimentait une
bonne part de Teconomie nationale. Ce commerce, legalise par
differents textes et traites, dont une clause du traite d'Utrecht,
6tait considere comme essential a la vie du pays. Les
armateurs et marchands d'esclaves, lies par des interets
communs aux planteurs des colonies, disposaient aux
Communes d'un puissant groupe de pression « achete » parmi
les elus des circonscriptions « pourries » {rotten burroughs).

A quatre voix pres

La campagne pour I'abolition de cette « institution », selon
le terme meme de I'epoque, devait occuper vingt annees de la
vie de Wilberforce. II avait vu un jour la maquette d'un navire
transporteur d'esclaves, rencontre un ancien capitaine negrier
devenu pasteur methodiste, entendu mille et une histoire
horrifiantes de ce que subissaient ces esclaves dont on croyait
bien sincerement le sort superieur a celui de leurs congeneres
restes dans leur village. De 1787 a 1807, faisant appel a toutes
les ressources de son talent oratoire, il presenta pratiquement
chaque annee aux Communes une nouvelle motion visant a
I'abolition. II s'appuyait pour cela sur de nombreuses petitions
suscitees a travers le pays, ralliait autour de lui tous ceux qui,
jusqu'a ce moment, n'avaient pas eu le courage de s'attaquer
b ce mal, se heurtait de plein fouet au courant reactionnaire
encourage en Angleterre par la menace des evenements
revolutionnaires en France. En 1797, il ne lui manqua que
quatre voix pour I'emporter: les anti-abolitionnistes I'avaient
floue en entraTnant les deputes hesitants a une representation
b I'opera-comique le soir meme du vote I
En 1807 enfin, avec une majorite ecrasante de 283 voix

contre 16, I'abolition etait votee. «Eh bien I s'ecria alors un
Wilberforce epuise et rayonnant, qu'allons-nous abolir main-
tenant 7 »

De fait, ce n'etait qu'un debut, car il fallait ensuite obtenir
des autres puissances coloniales, notamment I'Espagne et le
Portugal, qu'elles en fassent autant et s'assurer les moyens,
sur les mers, de combattre le commerce esclavagiste
clandestin. Le Congres de Vienne, puis un accord avec les
Etats-Unis, devaient regler les demiers details de cette longue
lutte aux nombreuses implications intemationales (3). Quant a
Wilberforce, il savait qu'il fallait desormais abolir I'esclavage
lui-meme, ce qui ne fut fait qu'en 1833 : c'est sur son lit de
mort qu'il apprit la nouvelle de I'emancipation des 800 000
esclaves des territoires britanniques des Antilles.

Durant toutes ces annees, Wilberforce n'avait pas oublie
son autre objectif, la reforms des mceurs. Une tache encore
plus vaste, surtout dans I'Angleterre previctorienne de
l'6poque, dominee par une aristocratie peu consciente des
besoins et des souffrances des classes pauvres et peu
convaincue que ses mceurs avaient en quoi que ce soit besoin
d'etre reformees. « La venalite de la vie politique d'alors, selon
un historien, n'etait que la contre-partie de la durete de cceur
et de la decrepitude morale qui prevalaient dans les classes
dominantes.» Alors que, pour les riches, la societe n'etait
qu'un vaste casino, des femmes et des enfants de moins de
sept ans travaillaient dans les mines dans des conditions
inhumaines. Dans les grandes villes, le maintien de I'ordre etait
b peine assure. La religion d'Etat, sclerosee et trop bien etablie
dans ses privileges, ne faisait rien d'autre que de rester

attachee au statu quo (7 000 pretres sur 11 000 ne residaient
pas dans leur paroisse). II est vrai que le raz de maree
methodiste avait commence a toucher profondement les
classes moyennes, « rendant les egoVstes oublieux de soi, les
malheureux heureux, les mondains soucieux de valeurs
spirituelles, les ivrognes sobres, les mecreants croyants et les
imprevoyants economes »(Overton).

Dans le climat de decadence qui caracterisait les milieux
dirigeants, comment done allait s'y prendre le jeune depute,
pour qui « la regulation du comportement exterieur des gens
n'allait pas changer leur coeur» ?

Sa premiere initiative, des 1787, fut d'inspirer le roi Georges
III a publier une Proclamation royals contre Hmmoralite et le
vice, ce qui peut paraTtre une demarche artificielle et inefficace
mais qui, en quelque sorte, servit de relais pour creer un
nouveau courant d'opinion. Wilberforce vit un nombre
grandissant de membres de « I'Establishment » se rallier a ses
vues, des associations ou societes pour la reforms des mceurs
se creer un peu partout, les juges et les autorites veiller avec
plus de serieux a I'application des lois contre la criminalite. On
vit aussi des jeunes filles bien nees, animees de ce nouvel etat
d'esprit, s'introduire comme gouvemantes dans les grandes
families aristocratiques et y exercer une influence non
negligeable sur leurs enfants.

Parallelement, tout un travail se faisait parmi les couches
plus populaires de la societe et de vastes campagnes de
distribution de brochures et de tracts etaient organisees par
differents groupes, a un rythme d'environ vingt miiVions
d'exemplaires par an. Cela n'etait pas de la grande litterature,
mais a eu une influence enorme.

« Entre 1780 et 1850, les Anglais ont cesse d'etre une des
nations les plus agressives, brutales, bruyantes, bagarreuses,
cruelles et sanguinaires du monde, pour devenir I'une des plus
policees, ordonnees, courtoises», note I'historien Henry
Perkins qui, il faut le dire, ajoute a sa liste les adjectifs « prudes
et hypocrites». Nul doute neanmoins que les efforts de
Wilberforce, y compris son livre public en 1793, ou il mettait
en opposition le christianisme tel qu'il etait vecu par les
classes dirigeantes anglaises et «le vrai christianisme », un
livre qui eut un enorme succes, ont contribue a jeter les
fondations de la grande Angleterre de I'epoque victorienne.

Non au « syndrome de I'impuissance »

Depuis sa conversion, Wilberforce regardait aussi le
parlement - ou il siegea de 1780 a 1833 I - comme le
«creuset moral de la nation, ou sont coulees les valeurs
morales et politiques ».

« Lorsqu'il entra (aux Communes), comments Garth Lean, il
etait un des trois deputes qu'on pouvait vaguement associer a
un christianisme vivant. Moins d'un siecle plus tard, une
centaine de deputes, et autant de membres des Lords,
suivaient son example. Leur presence contribua enormement a
faire de la Chambre, d'un club dont les membres ne se
souciaient que de leur propre interet, une assembles respon-
sable du bien public. Wilberforce et ses amis introduisirent des
debats portant sur de grands problemes et firent en sorte que
les decisions soient prises non en fonction d'interets limites,
mais de ce qui est moralement juste. »

II est egalement indeniable, selon Lean, que ce groupe fit
beaucoup pour creer la tradition britannique de la democratic
parlementaire et assurer son rayonnement.
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Deux forces ont soutenu Wilberforce dans sa vie et dans

son combat, en plus de sa femme et de ses six enfants (dont
trois aliaient devenir pasteurs, et I'un d'eux eveque!): sa
qualite de vie et le groupe d'amis dont il faisait partie. Son
engagement irremediable le mit d'emblee a I'abri des effets
nefastes de la calomnie et des attaques de toutes sortes dont
il fut I'objet. Sa discipline, la fagon dont il se surveillait lui-
meme, comme les heures de meditation qu'il se reservait tous
les matins (et durant la quasi totalite de ses dimanches) lui
permirent de puiser aux vraies sources. Quand on sait les
pressions auxquelles sont soumis les hommes politiques, de
nos jours plus encore qu'alors, quand on entend des
parlementaires ou des ministres affirmer qu'ils n'ont pas le

temps de penser, force est de constater que Wilberforce
detenait un secret dont bon nombre de nos contemporains
auraient besoin.

Wilberforce avait rassemble autour de lui une veritable

communaute d'hommes politiques Chretiens (six deputes, un
ancien gouverneur des Indes, un directeur de la Compagnie
des Indes, des publicistes, etc.) qui vivaient tous dans le meme
village de Clapham, partageaient leurs peines et leurs joies,
mangeaient souvent a la meme table, s'entr'aidaient dans
leurs decisions, pratiquaient la « correction fraternelle ». Un
phenomene unique qui semble ne s'etre jamais reproduit
depuis lors dans la vie publique anglaise.
Ce groupe de Clapham, «les saints », comme on les a

Une stance de la Chambre des Communes en 1793, durant un discours de William Pitt (debout), le jeune
Premier ministre ami et contemporain de Wilberforce (fliche). D'apr6s un tableau de Karl Anton Hickel.

appeles, s'attelerent a de grandes causes, se firent les
champions de I'emancipation des catholiques en Angleterre -
la religion etablie etait a I'epoque tres intolerante a leur egard
- creerent les celebres Church Missionary Society et British et
Foreign Bible Society, intervinrent au nom des victimes des
guerres napoleoniennes, defendirent devant les autorites les
interets des Indiens d'Amerique, des Haitiens, des Hottentots,
prirent position contre les deportations en Australie ou les
chatiments corporals dans I'armee.
Une partie de la legislation de I'epoque porte la marque de

leurs actions, notamment en ce qui concerne les colonies
africaines, I'lnde, le travail dans I'industrie.

Dans I'epilogue de son livre sur Wilberforce, Garth Lean
evoque le « syndrome de I'impuissance » qui fait que, de nos
jours, on en vient a la conclusion que I'individu ne peut rien
faire pour changer le cours des evenements. Un phenomene
qui a affaibli et paralyse la majorite des Chretiens, malgre tout

ce qu'il y a dans la tradition chretienne de contraire a cette
idee. Wilberforce, lui, a donne la preuve qu'un homme peut
changer son epoque, mais qu'il ne peut pas le faire seul.

William Pitt, lorsque son meilleur ami s'etait engage sur une
nouvelle voie, avait pris peur: pour lui, I'Angleterre perdait un
homme d'Etat. N'est-ce pas I'inverse qui s'est produit ce
jour-la ?

(1) Garth Lean: God's politician, William Wilberforce's
struggle. Editions Darton, Longman et Todd, Londres, 1980. C'est
de cet ouvrage que la plupart des informations contenues dans cet
article ont ete tirees.

(2) John Polloch, William Wilberforce, Editions Constable, 1977.

(3) En France, I'esclavage a ete aboil des 1794 par la Convention et
en 1848 dans les colonies d'Amerique et d'Afrique.



Du comportement des oiseaux
migrateurs d'Europe.

Fauvelte grisettc

Chant; «vedvedved»
Ktc: halliers bicn exposes, dans toulc I'Huropu.
Jliver; de preference dans Ics regions broussailleuscs duSahel.

Rousserolle verderolle

Chant; bavartiagc rylhmique avcc imitalions dc divers chants

Etc: principalemenl en Europe oricnialc.
Hiver: dans les ctenducs dc broussaflles ct tes haules herbcs, Afriquc

oricntale.

Loriot d'Europe

Chant; <<dudelio». et croasscmcnt (<krch» en cas d'cxcilalion.
Etc; centre ct Sud dc I'Europc.
Hiver: dans les forets d'Afriquc. au Sud du Sahara.

Cri; «l$uil-tsuit-tsuil»
Etc: en Europe, sauf dans Tcxtreme Nord.
Hiver: en Afrique, au sud dc ICPIai. seplentrionalc.

Pie-gricche ecorcheur

Cri; «tchek tchck"
Ete: Europe centrale.
Hiver: Afriquc tropicalc ct province du Cap

Cri; "srih, srih»
Ete; en Europe, sauf dans I'extrcmc Nord.
Hiver; en Afrique tropicalc ei subtropicale.

Rougequeue a front blanc

Cri: «houil» ou <'houil-tec-tec-tec»

Etc; dans toutc I'Europc. jusqu'a la llmilc des forets.
Hiver; dans les savanes ei steppes, du Sahara a I'Equatcur.

r. ,

coucou gris

Chant: «coucou» pour le male, el unc sorte de glousscmcnl pour
la fcmelle.

Etc; dans loute I'Europe.
Hiver: dans les savanes ct forets d'Afriquc.

Swissair Mc Donnell Douglas DC-IO-30

Chant; «Ssssssssss'>

Ete el hiver: Centre de I'Europc (Suisse) el Afrique. Vole de concert avec
les varictesDC-8 ei DC-9. en toutc saison.54x par scmaincde Geneve ou
Zurich vers 19 villes d'Afriquc (4x versCasablanca,2x versOran, 6x vers
Alger, 2x vers Annaba, 4x vers Tunis, 4x vers Tripoli. 5x vers Ic Caire,
2x vers Khartoum. 2x vers Nairobi. 2x vers Dar-es-Salaam. 3x vers
Johannesburg. 2x vers Kinshasa, Ix vers Libreville. Ix vers Douala,
4x vers Lagos. 3x vers Accra, 2x vers Abidjan. 2x vers Monrovia et 3x vers
Dakar).
Des observatcurs ont releve que eel oiseau se rcndait a iniervalles Ires
regulicrs en Afrique et qu'il s'cn reloumait ponctucllemcnt vers Ic
Centre dc I'Europe (Suisse).
Signe disiinciif: croix blanche sur queue rouge.

Horaire d'cte valable du 1.4-31.10.80.

Tous ces oiseaux. que Ton peul qualifier de «migra-
teurs longue-disiance» volent durani fa nuit a
rexcepiion des chasseurs d'insectes aeriens (hiron-
deiles et martinets). Mettant d profit le vent
arriere, Us peuvent franchir d'une traite 400 d
800 kms. iraversant la Mediterranh' et le Sahara

non-stop en s'orientant d'apres les etoiles et d
I'aide du magnetisme terreslre.
Les donnees sclentfiques nous ont ete aimable-
mentcommuniqueesparia Station omithologique
suisse de Sempach.
De plus amples renseignements sur les mouve-

ments migratoires du DC-10-30 et de ses especes
apparentees, le DC-8 et le DC-9. vous seroni
volontiers fournis par Swissair ou votre agence
de voyages I ATA. ^ ^

swissair


