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Que veut le Rearmement moral?
La refonte de la societe ne peut s'operer Congue a I'origine et poursuMe depuis
en definitive que par la transformation plusieurs decennies par des personnes
des hommes. Tei est le prIncipe. animees par I'ideal Chretien, i'action du
Line ecole du changement ou ies Rearmament morai se veut ouverte a
hommes apprennent a rechercher ia hommes de toutes croyances dans
voionte divine, a respecter ies vaieurs respect mutuei et en vue d'un combat
moraies et a ies rendre contagieuses. commun pour un avenir meiileur.
Teile est la pratique. ^
Des equipes agissantes s'efforgant d'eta-
biir un dialogue fecond la ou regne I'an- II est possible de scut
tagonisme, de guerir Ies hommes de adressant des dons s
ieurs prejuges et de leurs haines jusque le Rearmement moral
dans i'arene sociale et politique ou dans F - 75116 Paris) ou a
Ies relations internationales. Teile se pre- le Rearmement moral
sente I'action sur ie terrain. Suisse)

II est possible de soutenir cette action en
adressant des dons a rAssociation pour
le Rearmement moral (68, Bd Flandrin,
F - 75116 Paris) ou a la Fondation pour
le Rearmement moral (CH - 1824 Caux,
Suisse)

VOCATION, SERVICE,
PASSION. Des notions qui
semblent avoir disparu de ia
vie professionnelle, tant
rhomme d'aujourd'hui est
porte sur son interet person
nel et immediat. Nous avons

enquete aupres de ceux
dont le metier semble etre

un "metier de vocation".
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ABONNEZ-VOUS... FAITES CONNAITRE
LA REVUE AUTOUR DE VOUS

Bulletin a renvoyer a I'une des adresses ci-dessus

M./Mme/Mlle Prenom

Adresse

Code postal Ville

Q desire s'abonner a la revue CHANGER a partir du mols de 19
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O  Dans une societe ou tout
semble possible, comment
faire Ies bons choix de vie,
comment se situer par rap
port aux vaieurs - et a

quelles vaieurs? Le livre de
Jean Fernand-Laurent, "LA
VOLONTE DE CHOISIR"

est un petit guide ethique qui
orientera beaucoup d'entre
nous.

10 Quelles questions rOccident
ne se pose-t-ii pas au
moment du cinq centieme
anniversaire de I'arrivee de

Christophe Colomb en Ame-
rique? Et qu'en est-il des
questions que se posent Ies
premiers habitants de ces
terres? Lors d'un colloque au
Guatemala, DES INDIENS
S'INTERROGENT SUR

LEUR IDENTITE".

12 Echos d'une rencontre du
REARMEMENT MORAL en

Lorraine

13 lls ont six enfants, dont trois,
trisomiques, sont adoptes.
Ou Ton decouvre LA VOCA

TION D'UN COUPLE.

15 Victime ou vainqueur? Un
homme face a ses pen
chants. UN TEMOIGNAGE.

PHOTOS: Bureau International du travail:
p; 1; Federation protestante de France:
p. 7; J. GIgand: p. 13; L. Lasserre: p.12;
J.-J. OdIer: pp. 1, 4, 5 et 6; Ph. OdIer:
pp.8, 9 et 10;
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GRANDE PUISSANCE...

Quand le president George
Bush dit, dans le traditionnel
discours sur I'etat de rUnion,

que TAmerique est desormais
la seule grande puissance au
monde; quand 11 affirme: "Par
la grace de Dieu, I'Amerique a
gagne la guerre Iroide", 11 parle
pour ses electeurs et pour
personne d'autre. Avec une
cote en chute libre a dix mois

du scrufin presidentiel, il a
besoin de rassurer une opinion
troublee par la montee du
chomage et la poursuite de la
recession.

Pour le Frangais ou
I'Europeen tant soit peu
conscient de sa dignite, ces
aftirmations sent quand meme
blessantes. Alors, vraiment, il
n'y aurait plus rien d'autre que
les Etats-Unis? Le president
Bush, helas, ne dit la que la
verite. G'est la puissance
militaire americaine qui a
pousse a la desagregation de
I'Armee rouge. L'Europe, on
se plait a le rappeler a tout
bout de champ, n'existe pas
encore. Nous sommes bien

obliges d'avaler notre depit et
de nous contenter d'une place
au deuxieme rang.

On peut rever cependant du
jour ou les gouvernants, meme
s'ils parlent pour leur electorat,
n'oublieront pas qu'existent
d'autres peoples dans le
monde, qui ont leur fierte et
leur sensibilite.

Si vous recevez "Changer"
pour la premiere fois

Vous allez protester: "Encore un envoi publicitairel"

Attendez! C'est tout simplement un abonne a notre revue qui a pense qu'elle
vous interesserait et nous a donne votre nom. D'ailleurs, il vous I'a peut-etre
deja fait savoir. Vous recevrez ainsi, apres ce numero, ceux d'avril et de mai.

Une lecture de plus, bien sur... Changer s'interesse a tout ce qui aide
I'homme a comprendre ce monde en pleine mutation, a tout ce qui concourt
au changement des mentalites, a tout ce qui met en mouvement les hommes
de foi et de conviction. Bonne lecture a vous, et veuillez excuser cette intru
sion dans votre botte a lettres! Nous esperons que vous ne la regretterez pas
et que vous serez nombreux a repondre a la sollicitation d'abonnement qui
vous sera adressee au mois de mai.

L'EQUIPE DE REDACTION

P.S. Cette promotion va aussi a une centaine d'anciens abonnes qui n'ont
pas renouvele et a qui est donnee une nouvelle chance.

INCORRIGIBLES,
CES fran(;ais
A I'occasion du debat qui
s'engage en France sur la
modification du Code du

Travail concernant le

harcelement sexuel, 22% des
personnes interrogees dans un
sondage ne consideraient pas
comme du harcelement le fait

pour un employeur de
demander a une candidate a

I'embauche si elle serait prete
a se mettre nue devant lull

Exactement 24% des

hommes, ce qui n'etonne pas
outre mesure, mais 20% des

femmes? Une femme sur cinq
ne s'emeut done pas.
Les Frangais ont toujours fait

preuve d'une certaine
decontraction dans ies

rapports hommes-femmes et
s'en vantent facilement. A voir

le resultat de ce sondage, on
peut se demander si, dans
ces conditions, meme si la loi

change, les habitudes vont
vraiment changer. Les
Frangais sont decidement des
etres pas comme les autres,
ou alors incorrigibles.

MERIDIEM

"LEUR" TOUR EIFFEL

Nadia est nee dans une famille de

dix enfants. Son pere, d'origine alge-
rienne, est eboueur a Lyon. II n'a
jamais frequente recole, sa femme
non plus. Pourtant, sur dix enfants,
six ont decroctie le bac et I'un est

docteur en lettres. Nadia elle-meme

travaille dans un organisme d'aide
au logement.

"L'integration, dit-elle, c'est jouer
sur les deux tableaux, c'est-a-dlre

etre vraiment Frangais mals preser
ver sa culture d'origine."
Recemment, elle a emmene a

Paris tout un car de membres de

I'association des families immigrees

de son arrondissement. Tous les

ages etaient representes. "VIvre ce
voyage ensemble a completement
reconcllle les generations", ajoute
Nadia.

En quelques phrases, nous avons
ainsi un raccourci saisissant de ce

que peut etre l'integration des immi-
gres en France, comme la fusion de
leurs propres differences. Et I'exem-
ple est loin d'etre isole.
"La plupart des passagers du car,

conclut Nadia, n'avalent jamais vu la
Tour Eiffel. Au retour, c'etalt "leur"
Tour Eiffel."

JEAN-JACQUES ODIER

Notre dernier numero - comportait un
temoignage sur le SALVADOR, ou des
accords de paix venaient d'etre signes.
La guerre civile, qui a dure douze ans,
est maintenant officiellement terminee.

Des ceremonies ont marque I'entree en
vigueur, le ler fevrier, du cessez-le-feu
supervise par les Nations Unies. Les
chefs de la guerilla invitent leurs parti
sans a la reconciliation nationale. Le pre
sident du Salvador appelle ses
concitoyens a "un gigantesque effort
moral et spirituel" en vue de la recon
struction. Le Monde ecrit: "Depuis la si
gnature des accord de paix, le 16 janvier,
le climat a change du tout au tout."

Claude Serillon, sur France-Inter, pre
sents depuis la rentree des faits et des
TEMOIGNAGES qui ne font pas la une
des journaux. Relevons-en deux: un
ancien champion raconte comment,
apres avoir traverse periods de chomage
et crise de depression, il a repris le che-
min du stade pour aider des jeunes dro
gues a guerir et a se reinsurer dans la
societe par le sport. Un "beur" d'une
vingtaine d'annees explique que deux de
ses camarades et lui ont propose leurs
services a la societe des autobus de leur

ville pour assurer la securite des chauf
feurs. Ceux-ci, constamment victimes de

brimades et d'agressions, ne voulaient
plus desservir leur cite. Ces trois jeunes
ont reussi a calmer les perturbateurs. Du
coup, ils se sont trouve une occupation
et ont obtenu une petite remuneration.

IQ|S»Sl«iN
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Apres le conflit des infirmieres franqaises

REGARDS SUR

EES METIERS DE VOCATION
Septembre 1991: le mouvement

revendicatif des infirmieres, latent
depuis trois ans, rebondit en France
pour se durcir par le long campement
des militantes devant le ministere de

la Sante. L'evenement ne ressemble

pas a un simple conflit du travail. II
traduit un malaise profond de cer-
taines categories sociales: celles qu'on
pourrait, de fapon un pen schemati-
que, qualifier de "metiers de voca
tion".

Le mot "vocation" ne cache-t-il pas
un piege? Nous avons voulu en savoir
plus.

Marie-Colette Coudry est infirmiere
du secteur liberal. Jean-Paul Hen-

drickx est inspecteur divisionnaire de
police. II est un des responsables de la
cellule "communication" des polices
urbaines du Rhone. Marie-Josephe
Sublet est deputee du Rhone, ancienne
travailleuse familiale. Louis Schwei

tzer est secretaire general de la Fede
ration protestante de France. Nous

Mme Marie-Josephe Sublet, deputee du Rhone.

avons interroge les trois premiers a
Lyon, le demier a Paris. Entremelees
dans les pages qui suivent, leurs
reflexions font apparaitre quelques
utiles points de repere.

Le mot "piege" est celui du pasteur
Schweitzer. II ne veut pas que le
terme vocation devienne une excuse

invoquee par le pouvoir pour exploiter
certaines categories sociales. II y a
ambiguite d dire par exemple qu'il
faut aux infirmieres une vocation par-
ticuliere. A partir du moment oil un
metier est largement repandu, qu'il
n'a pas un caractere extraordinaire et
original, c'est le role de la societe de
payer les gens normalement."

L'heritage religieux

Les infirmieres representent un cas
typique. II y a vingt ans, comme le

rappelait Mme Marie-Josephe
Sublet, coexistaient encore

dans les hopitaux les infir
mieres professionnelles et des
religieuses exergant ce metier
au titre de leurs congregations,
done benevolement. Ce passe
religieux fausse en quelque
sorte les donnees, et la profes-
sionnalisation des religieuses
infirmieres n'a pas vraiment
efface la connotation

desinteressee, a la limite de

I'apostolat.

Le vocabulaire meme est elo

quent: "Des relents de mau-
vaise conscience, ecrivait une

infirmiere dans Le Monde du

16 octobre demier^L^ rappel-
lent [aux infirmieres] que
/'amour du metier, la celebre

vocation, n'ont pas de prix.
Elles sont capables de payer
de leur personne dans les

tdches, jusqu'aux plus ingrates ou
elles s'investissent. (...) Longtemps,
notre profession est restee prisonniere
de son passe religieux qui autorisait
le benevolat, le silence et la totale

abnegation."

La politique, une vocation?

Mme Sublet evoque pour sa part la
specificite des professions feminines.
"A cause de la place de la femme
dans la societe d'il y a quelques
decennies, precise-t-elle, les profes
sions feminines n' ont pas ete Men
considerees. En outre, le deficit d'en
gagement syndical n'a pas permis la
structuration de leurs professions
comme cela a ete le cas pour les pro
fessions masculines. II est evidemment
difficile de militer quand on a la
charge de la maison et de la famille.
Tout converge done pour que les pro
fessions entierement feminines restent
a la traine."

Si le metier de travailleuse familiale,

qu'elle a exerce pendant dix ans avant
d'assumer I'animation generale de
cette profession dans le departement
du Rhone, n'a pas ete pour Mme
Sublet le fait d'une vocation, il a bien

ete le point de depart d'une autre
"vocation": son mandat actuel de par-
lementaire! "Bien sur, reconnait-elle,

il serait ambigu de parler de vocation
en politique puisqu'existe dans ce
domaine le carrierisme de ceux qui se
sentent investis d'une sorte de droit

au pouvoir. En ce qui me concerne,
J'ai trouve mon metier de travailleuse
familiale passionnant. C'etait au
moment des grandes arrivees de
families immigrees. Je ne me doutais

(I) "Infirmiere: une vocation et un travail"
par Sophie Burin.
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L' inspecteur divisionnaire
Jean-Paul Hendrickx:

"La realisation personnelle au
service des autres prime

tout le reste."

I

pas que des families puissent vivre
dans un denuement pared. J'avals
d'abord pense que le syndicalisme
sujfirait pour ameliorer le sort des
gens. Mais je me suis apergu que les
problemes de logement, de taudis et
celui de la sante des enfants deman-
daient un engagement politique. Dans
le sens oil je vous ai decrit man itine-
raire, on pourrait done presque dire
que c'etait une vocation."

La passion au coeur

Sur la page de garde de son cahier
de rendez-vous, rinfirmiere Marie-

Colette Coudry avait note un jour
cette phrase de Stendhal: "La voca
tion, c'est le bonheur d'avoir pour
metier sa passion." Pour elle done, la
vocation ne correspond en aucune
maniere a une sorte de predestination.
"C'est peut-etre la confusion entre ces
deux realites qui est a la base du
malaise actuel des infirmieres. Ce
metier est avant tout un travail, peut-
etre pas tout a fait comme les autres
car ilfaut certaines aptitudes."

Vocation d'infirmiere pour Mme
Coudry? Pas plus. Incitee de fagon
tout a fait fortuite a passer un
concours d'entree a une ecole d'infir

miere, elle a cependant tout de suite
eprouve pour ce metier une vraie pas
sion. "Un certain nombre d'infir
mieres, note-t-elle, choisissent cette

profession parce qu'il faut bien
qu'elles fassent quelque chose ou
parce qu elle ont rate leurs etudes de
medecine ou de veterinaires. Je ne

sals pas si cela donne de bonnes infir
mieres. Mais pourquoi pas?"

Evolution identique chez les poli-
ciers. "Quand je suis entre dans la
police il y a vingt ans, nous dit I'ins-
pecteur divisionnaire Jean-Paul Hen
drickx, nous etions a 90% portes par
une vocation. Actuellement, on y cen
tre pour des raisons economiques et
de securite de I'emploi. Mais, ajoute-t-
il, je crois que la police est un creuset
qui se charge de transformer celui qui
entre par necessite. Les annees fagon-

Comment Marie,

liiiil ans. fille de

niedecin, roil sa

maman a la P.M l.

(Prevention

muternelle et

infantile).

nent une prise de conscience de ce qui
est au fond de nous-memes."

"Totale vocation" est I'expression
utilisee par Hendrickx pour son propre
cas: "Mon pere et mes oncles etalent
dans la police. J'ai done vecu dans
les recits, pour moi mythiques - car
j'etais enfant - de la police. Je consi-
dere ma vocation comme un appel au
service de la societe. Rencontrer

I'homme dans sa verite, parfois dans
sa soujfrance, dans sa joie, est I'expe
rience la plus importante."

Le moment du choix

Ces temoignages nous permettent
deja un constat: a I'origine, le mot
vocation a une resonance religieuse;
mais pour les uns, il est lie a une sim
ple notion de service, pour d'autres a
des temperaments qui les poussent
vers les autres. Quand j'ai demande
un jour au facteur de ma rue pourquoi
il etait reste a son poste, pen remune-
re, alors qu'une place dans I'adminis-
tration postale lui aurait permis une

»

I Avez-

iif-
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promotion facile, il m'a repondu:
"J'aime les gens." Meme son de
cloche chez Marie-Colette Coudry,
qui volt "Vamour natural des autres"
comme une condition importante de
son metier. "On trouve pourtant des
infirmieres reveches qui arrivent a
travailler, reconnait-elle. En secteur

liberal, c'est une question d'ojfre et
de demande."

Toujours est-il que vient un moment,
dans la carriere de beaucoup, oil voca
tion et avancement en viennent a

s'opposer. Entre les deux plans
d'accomplissement de I'homme -
financier on ethique - le choix est
alors parfois cruel. Plus fort aura ete
I'appel initial, plus claire sera la voie
a suivre. C'est le cas de I'inspecteur
divisionnaire Hendrickx: "Je pense
que j'ai attaint le maximum de la rea
lisation personnelle au service des
autres. Pour moi, cela prime tout
le reste." Et de citer cette phrase
de I'agronome du XVIeme siecic
Olivier de Serres, Ardechois

comme lui: "Heureux I'homme gjUl
qui peut dire, a la fin de sa jour-
nee, qu'il a bien laboure son HHfi
champ." BBI

du nouveau. Sinon, c'est I'institution-

nalisation de la vocation."

La reconnaissance publique

Reste cependant la question, primor-
diale, de la reconnaissance des "me
tiers de vocation" de la part de I'Etat
comme de la part du public. "II est
difficile d'etre reconnu comme travail-
lant sur la misere humaine", pense
Jean-Paul Hendrickx, mais le combat
pour cette reconnaissance a un sens
en ce qu'il permet, nan pas d'etre
connus comme des heros, mais de

pouvoir continuer a exercer ces
metiers." Evoquant ses conditions de
travail, une infirmiere liberale renche-

rit: "Je n'ai plus les moyens de faire
conscencieusement un travail que J'ai-

plus tranchante: "Tant que le pro-
bleme de fond des salaires ne sera pas
courageusement et radicalement pris
en main, toutes les mesures dites

d' amelioration des conditions de tra

vail ne seront que faux de pallia. Ellas
n'eviteront pas que se reposent pro-
chainement, en termes encore plus
criants, les problemes des manques
d'effectifs, des demissions d'infir
mieres, de I'amertume et de la frustra
tion de soins executes dans la

precipitation du fait d'une charge de
travail de plus en plus pesante."

"II est grave, affirme Louis Schwei
tzer, que les metiers dits a vocation,
principalement 1'enseignement et les
soins, soient des metiers sous-evalues.

Voild des gens, en particulier les insti-
tuteurs, qui ont un metier capital pour
I'avenir de nos enfants et de la nation
et qui, socialement, se retrouvent tout

en bas de I'echelle. Si le mot

I  vocation est employe pour resou-
I  dre ce probleme, je trouve que
1  c'est malhonnete."

Derive

Savoir bifurquer

Une reserve cependant du pas-
teur Louis Schweitzer; "Attention

a ce que la mise en oeuvre d'un
appel ne soit pas paralysante
pour I'avenir! Le danger, c'est
de dire: j'ai ete appele, et de se
retrouver sur des rails... jusqu'd
la retraite! Si jamais Dieu avait
alors r intention de vous amener

d quelque chose d'autre, dira-t-
on alors: desole, je suis occupe,
je ne peux pas repondre?"

Le modele, a ses yeux, c'est ^
Albert Schweitzer; pasteur, theo-
logien, philosophe, organiste, il ■

avait de quoi remplir tres large-
ment une carriere universitaire.

Et puis, a trente-cinq ans, il
bifurque completement et part en
Afrique. "II faut etre attentif, poursuit
le pasteur, au fait que V on doit peut-
etre bifurquer radicalement pour faire

Marie-Colette Coudry: "Le bonheur

d'avoir pour metier sa passion."

mais et qu' aujourd' hui j'accomplis
parfois d la sauvette" (article du Pro-
gres de Lyon). Sa collegue ecrivant
dans Le Monde et deja citee est encore

I L'Etat et la societe fran9aise
dans son ensemble doivent

reconnaitre que les professions
en question ont ete laissees a la
derive. Mais comment faire

quand on sait que la remise a
plat de la grille des salaires de la
fonction publique s'est toujours
heurtee a d'enormes resistances.

11 est clair que la Erance, dans ce
domaine, est mal partie, vu I'am-
pleur des disparites tout comme
la pesanteur des avantages
acquis. Une refonte de la grille a
cependant ete amorcee pour les

j  emplois territoriaux (communes,
3  departements, regions), et Mme

Sublet estime que cela va dans le
Bbon sens, mais que, "devant les

lettres de protestation et d'indi
gnation qu' on regoit, il est deve-
nu impossible de savoir ce qui
est justifie ou non". Dans le cas

des infirmieres, elle regrette que la
presse ait braque tous les projecteurs

Fin page 14
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UN POINT DE VUE DE CHRETIEN
Dans le cadre de notre enquete sur les metiers de vocation, Changer s'est entretenu avec Louis

Schweitzer, pasteur baptiste, secretaire general de la Federation protestante de France.

Louis Schweitzer: La vocation pre
suppose 1'intervention d'un element
extraordinaire, plus precisement d'un
appel. On se lance dans quelque chose
sans tres bien savoir quoi. Cela pent
etre la creation de quelque chose de
neuf, qui sera discerne comme un
appel interieur.

■ Notre societe manque-t-elle
d'esprit de vocation ou

d'esprit de service?

- Plutot d'esprit de service. C'est
I'autre sens du mot vocation. Pour les

travailleurs sociaux, je fais la diffe
rence entre ceux qui s'engagent au
service d'une association, par exemple
ATD-Quart monde, vont vivre dans
une tour HLM, affrontent problemes
sociaux et tensions et gagnent un
salaire derisoire et, d'autre part, le tra-
vailleur social normal: c'est son bou-

lot et puis c'est tout.

L'absence d'esprit de service est liee
a la mentalite ambiante de repli sur
sol, sur ses interets, sur le prive. II fut
un temps ou Ton pensait - et c'etait
ambigu et dangereux - reformer la
societe avec de grands sentiments.
Cela pouvait aboutir a des attitudes
apocalyptiques. N'empeche que c'etait
I'epoque oii certains se lan§aient dans
de grands projets et etaient prets a se
donner. Cela existe encore aujour-
d'hui, surtout dans le domaine social
et humanitaire (voyez Medecins du
monde par exemple). Beaucoup est
fait, et par des gens extraordinaires,
mais c'est insuffisant.

La vocation pent ne pas etre un
appel exterieur venant de Dieu, mais
1'appel de tout ce que je suis me pous-
sant vers une tache. La dimension

interieure et la dimension exterieure

sont profondement imbriquees.

mi Comment voyez-vous la
vocation de pasteur dans la

societe d'aujourd'hui?

- On assiste a une banalisation de ce

type de vocation. II fut un temps ou
Ton mettait enormement en valeur la

vocation pastorale. Le mot meme de
vocation devenait dangereux, parce
qu'il faisait de celui qui I'avait re^ue
une espece de super-chretien, separe
des autres. Cela a diminue aujourd'hui
et Ton voit plus dans le pasteur quel-
qu'un qui repond a une vocation parti-
culiere, parmi d'autres. Je suis gene
quand on dit que les pasteurs sont des
gens "appeles par Dieu", parce que Je

Le pasteur Louis Schweitzer

crois que tout chretien re§oit de Dieu
une vocation. Tout chretien se doit

d'etre a I'ecoute, de discemer la voca

tion a laquelle il est appele. Le minis-
tere pastoral, c'est une vocation au
sein du peuple de Dieu, mais ce n'est
pas LA vocation. Meme le chretien
qui n'a aucun role particulier, aucun
ministere dans I'Eglise, n'est pas dis
pense de chercher a discemer ce a
quoi Dieu I'appelle vis-a-vis de la
societe, dans son travail. Pour moi, le

chretien, par definition, a une voca
tion.

Autant j'aime reduire le poids de la
vocation a I'exterieur de la sphere
religieuse, autant, a I'interieur, je la
generalise.

En fait, il y a deux possibilites: soit
Dieu force la porte, quelque chose
s'impose a vous de maniere non
volontaire, soit c'est une question
d'attention et de formation: c'est la

personne qui va chercher a discemer
ce qui est au fond le chemin normal.
Tout le monde n'a pas le genre de

vocation que Paul a eue sur le chemin
de Damas. II vient un moment ou, soit

parce qu'on est chretien, soit parce
qu'on a une certaine conception de
I'humanite, on pent se mettre en
recherche de ce a quoi on est appele
dans diverses situations.

■ Comment cela s'est-il passe
pour vous-meme?

- J'ai decouvert I'evangile alors que
j'etais etudiant en medecine. II m'a
fallu alors etre coherent avec moi-

meme, exterieurement et interieure-

ment, et prendre un engagement total
qui, pour moi, impliquait le pastorat.
Je peux imaginer quelqu'un qui ferait
la meme experience, mais deciderait
de vivre cette vocation dans la mede

cine ou ailleurs. Pour moi, ce fut

I'idee du service de I'Eglise, plus que
de Dieu, que Ton peut servir de toutes
sortes de manieres.

■ Comment se manifestent les
vocations?

- C'est aussi varie que les gens sont
varies. C'est comme la demarche de la

conversion. Par exemple, celle qui est
devenue ma femme etait etudiante en

medecine en meme temps que moi.
Nous nous sommes convertis a peu
pres en meme temps, dans le meme
cadre. Mais pour elJe, a cause de son
temperament, cela a ete un chambou-
lement total. Elle pourrait presque
vous dire le jour et I'heure. Pour moi,
cela a ete une evolution sur plusieurs
mois. Mais cela revient au meme.

Mon evolution a eu un debut, puis on
se retrouve ailleurs. Une conversion

brutale doit etre geree apres. Une fois
que le changement s'est produit, on
passe plusieurs annees a le gerer et
cela n'est pas forcement facile. Pour
la vocation pastorale, c'est un peu la
meme chose.

L'attention a Dieu et aux autres

constitue I'axe central de toute voca

tion chretienne. ♦

Propos recueillis par
PHILIPPE LASSERRE
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L'Amerique latine 500 arts apres Colomb

DES INDIENS FACE A EEUR

RECHERCHE D'IDENTITE
II y a cinq cents ans cette annee, selon nos livres d'histoire, Christophe Colomb, d bord du navire La Pinta,

decouvrait I'Amerique. Ce fut le debut d'une ere fastueuse pour I'Espagne, puis pour le Portugal,
dont les empires coloniaux ont domine pendant un temps leurs voisins europeens.

Les descendants de civilisations autochtones du Nouveau-Monde souvent soumises alors par la violence
ne portent pas sur cet anniversaire, on le salt, le meme regard que les Europeens.

D'ou I'interet du seminaire auquel a assiste au Guatemala Philippe Odier, cooperant frangais
en Amerique centrale. Des indigenes guatemalteques reunis avec des specialistes, y ont amorce une reflexion

sur leur propre identite et sur la contribution qu'ils pourraient apporter a leur pays.

"C'est il y a quelques annees seule-
ment que fat entendu pour la pre
miere fats des indigenes parler des
indigenes dans un seminaire." Hector
Rosada, rhomme qui s'exprime ainsi,
est le directeur d'un institut de

recherche au Guatemala^ et nous
accueille pour des joumees de
reflexion passionnantes. "Je me
suis rendu compte alors de toute
la richesse que nous perdions en
nous cantonnant a des reflexions
entre sociologues, anthropolo-
gues, ethnologues, sur une reali-
te dont nous ne faisions pas
partie. C'est ce qui nous a pous-
ses a organiser cette premiere
rencontre avec des membres des

communautes indigenes desireux
d'entamer une reflexion de
fond."

Mecanismes

d'exclusion

L'initiative est la premiere du
genre. Elle ouvre un nouveau
volet de recherches sur la realite

nationale. Realite deja bien

complexe, toujours selon Hector
Rosada, qui poursuit son introduction
avec une analyse de la situation du
pays.

Le capitalisme, qui semble pour
I'instant etre la solution "la moins

(1) L'lNlAP, institut national de
recherche et d'autoformation politi-
que, est un organisme independant
cree il y a quatre ans au Guatemala.
Finance par des fondations euro-
peennes, il elabore des cursus de
formation parmi les categories popu-
laires du pays: paysans, syndicats,
habitants des bidonvilles.

ti

gMatal

L'arrivee des Conquistadors est representee id sur ce cetf-
volant avec le texte que void: "500 ans d' exploitation, de dis

crimination et de spoliation. Appel est lance a la lutte de tous

les peuples pour qu'aucun ne reste a la traine."

mauvaise" dans les pays occidentaux,
constitue d'apres lui le principal obs
tacle au developpement lorsqu'il est
mis en pratique dans un pays ou exis
tent de fortes inegalites, car il ne
contribue qu'a aggraver un mecanisme
d'exclusion et d'exploitation. La

concurrence dans ces zones

pauvres exacerbe les tensions:
on en vient a esperer un gel au
Bresil pour que la production
nationale de cafe puisse rappor-
ter assez!

L'identite indigene

Sur le plan social, on com
mence a suivre I'exemple de
certains pays d'Amerique du
Sud ou le phenomene de margi-
nalisation d'une partie de la so-
ciete est maintenant accepte
comme normal. Les gouveme-
ments, quels qu'ils soient, se
trouvent devant une impasse.
D'autre part, au niveau politi-
que, la guerilla, qui dure depuis
des decennies, a eu pour seul
effet de militariser I'Etat, sans

aucun resultat positif. La socie-
te guatemalteque, "coincidence
forcee de divers morceaux",
reste une societe fondamentale-

ment divisee. "II s'agit done,
conclut-il, de considerer la

question que nous allons du-
dier comme une question natio
nale et non comme une question
specifiquement indigene."
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Venons-en, precisement, a la ques
tion de I'identite indigene. L'histoire,
avec son hispanisation forcee, ses
deplacements de populations, ses
implantations catholiques et protes-
tantes - grand facteur de division,
selon I'un des responsables indigenes
presents - pese lourd dans 1'heritage
actuel de ceux que Ton appelle encore
les Mayas, du nom de la civilisation
dont ils sont issus. Mais elle n'est pas
la seule responsable: les mentalites,
aujourd'hui encore, sont empreintes
de neo-colonialisme.

On "fete" cette annee le cinq cen-
tieme anniversaire de la decouverte du

continent americain par Christophe
Colomb. Certes, on deplore les massa
cres, les conversions forcees, la des
truction de cultures tres anciennes.

Mais, dans les esprits, autant en
Europe que parmi la population non
indigene sur place, y a-t-il eu une
reelle evolution? II suffit de consulter

un livre d'histoire, espagnol, fran9ais
ou meme guatemalteque, pour voir
que le mythe de la conquista "pour le
bien des sauvages" n'est pas mort. Le
mal a des racines profondes.

V evolution

des mentalites

Moi-meme, Frangais travaillant au
Honduras, pays voisin du Guatemala,
je me suis aper9u, a la lumiere des
reflexions qu'a suscitees en moi ce
seminaire, que nombre de mes com-
portements quotidiens etaient dictes

Une vue aerienne de Guatemala, capitate du pays.

par ce neo-colonialisme: utilisation
pour mes loisirs d'un permis d'exemp-
tion d'impots prevu pour les frais spe-
cifiques a mon travail, sentiment
toujours plus ou moins conscient que
ma propre maniere de faire est plus
efficace que la maniere locale,
conscience renouvelee de mon droit a

plus d'egards en tant qu'etranger venu
"aider" le pays.

Tout cela est aggrave, les indigenes
presents Font reconnu, par le fait
qu'eux-memes se complaisent souvent
dans un sentiment d'inferiorite et

acceptent cette version neo-colonia-
liste de leur propre realite: "Mes
parents ne m'ont pas enseigne leur
langue, dit Tun, de peur que fen souf-
fre d I'ecole - Les non indigenes se
moquent de nous, ajoute un autre,
mats nous ieur donnons nous-memes

ies moyens de se moquer."

Quelques-uns des participants au seminaire de I'INIAP.

Heureusement, pen a peu, une evolu
tion des mentalites se fait sentir. Chez

les non indigenes d'abord. Hector
Rosada, dans une analyse d'articles
parus recemment, a fait valoir les
indices montrant que, meme chez des
personnalites peu enclines a la com
plaisance envers les Mayas, certains
faits d'histoire jusque-la "oublies"
etaient enfin reconnus, meme implici-
tement.

Le "pourquoi"
de la tradition orale

Du cote des indigenes, tout un travail
de rencontre avec leur propre realite,
leur propre culture, est en train de se
faire. Jesus Garcia-Ruiz, anthropolo-
gue guatemalteque travaillant pour le
CNRS (centre national de la recherche
en France), a ainsi expose les travaux
qu'il avait menes avec des instituteurs
locaux pour retrouver, par I'etude de
certaines langues mayas, tout un pan
de la culture de ce peuple qui a ete
perdu parce que, depuis des siecles,
seul le "comment" a ete transmis dans

la tradition orale, et plus le "pour-
quoi".

"Ainsi, nous dit-il, ie mot "soigner",
en iangue quatchiquel, se traduit tres
joiiment, iitteraiement, par "faire
entrer ie temps d i'interieur de quei-
qu'un", ce qui nous donne une
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Des

representants

indigenes au

colloque.

indication interessante sur la concep
tion philosophique de la medecine tra-
ditionnelle dont seules les recettes

pratiques ont ete transmises

Roles d'avenir

Certains indigenes ont exprime avec
beaucoup de lucidite et d'humilite la
perception qu'ils avaient de leur role
futur. Guillermo, responsable de
rAcademie des Langues mayas, nous
explique: "Nous ne pouvons pas faire
d'erreur; le monde (presse, universi-
tes, gouvernement) nous attend. Si
nous devons en faire deux fois plus
pour prouver ce que nous vaions, eh
bien, faisons-ie! Nous ne devons nous
lancer ni dans un mouvement separa-
tiste ni dans une confrontation. Notre
but doit etre de nous reaiiser au sein

de la diversite.

"11 est encore trop tot pour prendre
des postes dans i' administration cen-
traie, meme s'iis nous sont offerts, cat-
nous aurions les mains iiees. J'ai moi-

meme recemment refuse un paste,
pourtant tres iucratif de directeur de
service dans un ministere, car je
savais que je ne pourrais contribuer
autant que je le fais maintenant au
deveioppement de la culture maya, du
fait de Vimmobilisme herite de la
periode totalitaire dont nous sortons a
peine.

"Nous devons agir en tenant compte
d la fois des realites de notre peuple,
qui nous echappent encore souvent, et
de la logique politique de ceux qui
sont en face de nous. C est pour cela
que nous avons un grand besoin de
formation politique, afin de ne pas

paraitre comme simples revendica-
teurs mais comme de reels interlocu-

teurs sur I'echiquier politique."

Toutes ces discussions, poursuivies,
malgre les divergences d'opinions,
dans un calme et une atmosphere
d'ecoute remarquables - dont nous,
Frangais, avons beaucoup a apprendre
- m'ont fait comprendre la coexistence
de plusieurs logiques: un chercheur
forme en Europe, comme Jesus
Garcia-Ruiz, meme s'il est guatemal-
teque, fait preuve d'une logique que je
saisis tout a fait mais qui a pu, on I'a
constate, heurter un vieil indigene,
malgre la meilleure volonte du monde
de part et d'autre. Comprendre cette
divergence est important. Le role d'un
seminaire comme celui-ci est juste-
ment d'aider chacun a en prendre
conscience.

Au terme de ces joumees de
reflexion. Fun des collaborateurs de

I'lNIAP a propose quelques lignes de
recherches pour son institut: mieux
connaitre I'histoire, identifier chez les

indigenes eux-memes les formes
d'alienation, etudier les consequences
de la modemisation appliquee a la
culture maya, decouvrir les facteurs
qui empechent I'identification entre
indigenes et non indigenes. "Vous
voulez decouvrir votre realite, dit un

autre chercheur, eh bien, nous sommes

prets a vous aider, a mettre nos
moyens et nos ressources a votre ser

vice mais c'est a vous, et a vous seuls,

qu'il revient d'amorcer le travail.
N'etant pas nous-memes des Mayas,
nous ne pouvons pas etre la graine
qui donnera naissance d la fleur, tout
au plus la feuille qui la protegera
pendant sa maturation." ♦

PHILIPPE ODIER

II est d la mode - une bonne

mode d'ailleurs - de purler des
"valeurs" dont le monde aurait

besoin pour progresser. Malheu-
reusement, on en parle d tort et
d travers. Peu de gens se don-
nent la peine de pousser plus
loin leur reflexion et de se
demander ce que sont ces
valeurs, quelle incidence elles
ont sur le comportement des
individus et comment leur don-

ner vie et elan.

L'essai de Jean Femand-
Laurent tombe d point. Car cet
homme fut un acteur de la
societe humaine avant d'en efre

un observateur. Riche de cette

experience, il voudrait aider les
acteurs d'aujourd'hui et de
demain "d se situer par rapport
d certains faits de societe et par
rapport d certaines formula
tions courantes, telles que le
concept des droits de I'homme.
Par rapport aussi aux trois
objets principaux de nos desirs:
le sexe, le pouvoir et I'argent."

Modeste, Jean Femand-Lau-
rent ne parle guere de lui-meme.
II fut pourtant ambassadeur de
France aupres de I'UNESCO,
puis des Nations Unies d
Geneve, ce qui lui a donne une
connaissance approfondie des
grands dossiers qui nous concer-
nent tous de pres ou de loin. II
vit sa retraite dans un haut vil

lage du Valais suisse dont il
descend chaque fois que c'est
necessaire pour faire beneficier
de son amitie et de sa compe
tence des organisations non
gouvemementales ou le centre
de conferences du Rearmement
moral d Caux.

Cet ouvrage met en valeur les
choix d faire pour que la vie
puisse pleinement se vivre. "La
volonte de choisir" resume done

la conviction profonde qui
anime son auteur et inspire ces
pages.

D.M.

La volonte de choisir, par Jean
Fernand-Laurent, Ed. Ouverture, prix:
80 FF. 23,50 CHF. Disponible d nos
adresses.
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LA VOLONTE DE CHOISIR

Extraits du chapitre "Conscience ou consensus" du livre de Jean Fernand-Laurent

Line des caracteristiques de notre epoque est que la
multiplication des possibilites de faire est accompagnee
par I'absence d'un consensus sur ce qu'il est souhaitable
de faire. Les valeurs tradltionnelles, auxquelles on se
referait par habitude plutot que par conviction, ne sont
plus vivantes. Elles ont perdu a ce point leur autorlte qu'il
parait vain d'essayer de les remettre en honneur. Du
reste, reposant sur un patrimoine cultural acquis, elles
n'etaient pas assez inventives pour permettre d'affronter
les situations nouvelles provoquees par le progres.

Le siecle de I'ethique

L'abondance de valeurs reslduelles, disparates et
contestees, vestiges de modes de vie perimes et
d'ideologies en perte d'adherents, valeurs que Ton
n'oserait plus enseigner, equivaut a un vide de la
conscience morale collective. SI blen que, recherchant
une morale pour survivre, II nous taut partir de zero. Ce
qui est peut-etre une chance plutot qu'un handicap.
Reconstruire un consensus moral avec la participation de
tous ceux quI se sentent concernes peut etre un grand
dessein tres valable pour la presente generation. Selon
le sociologue Alain Touraine, nous entrerlons ainsi dans
le siecle de I'ethique, apres avoir vecu dans celui du
politique, puis dans celui de I'economique.

La morale est Impopulalre. Elle a ete rejetee par-dessus
bord. Pourtant, une generation morale demande une
moralisation de la vie publlque. Ce paradoxe
deconcertant ne peut etre depasse que par une vision
unltaire de I'homme - personne unique en meme temps
qu'etre social - et de I'ethique. De meme qu'on ne saurait
decouper I'homme en tranches, on ne saurait trongonner
I'action humaine et proposer une morale dont seralent
exclus des domaines reserves. On ne concevrait plus,
aujourd'hui, une morale publlque dont seralt exclu le
domaine reserve de la "raison d'Etat". On ne devralt pas
davantage pouvoir concevoir une moralite des relations
humalnes dont seralt exclu le domaine reserve de la
llberte des moeurs. Si Ton parvient a reinventer une
morale, elle devra etre co-extensive a la vie.

Voulons-nous choisir?

C'est dans tous les secteurs de ce qu'on appelle la
"modernlte" qu'entre plusieurs routes possibles, I'heure
est venue de choisir. Mais voulons-nous vralment,
pouvons-nous et savons-nous choisir? La question se
pose pour toute collectlvlte. Elle se pose aussi pour toute
personne quI se voudrait autonome.

Soyons clairs: il n'y aura pas de projet commun ethique,
11 n'y aura pas de controle ethique des applications de la

science et de la technique, il n'y aura pas de moralisation
de la vie publlque, il n'y aura pas un minimum de quallte
dans les medias audiovisuels, si au depart il n'y a pas
chez la majorlte des citoyens le gout, le desir et la
volonte de choisir. Pour le citoyen, dire: "Je n'al pas les
elements suffisants pour juger", c'est se demettre, c'est
s'en remettre pour la qualite de notre vie et celle de nos
enfants entre les mains de ceux, assez rares, qui
detiennent a la fois le savoir, I'argent et le pouvoir. (...) II
nous appartient de cultlver en nous et d'encourager chez
ceux qui nous entourent la faculte et la volonte de
choisir. (...)

Mais du gout et du desir de choisir, II y a encore loin au
choix effectif de I'action appropriee. Encore faut-il, en
effet, etre capable de choisir. Que faut-il done pour en
etre capable? (...)

Parapluie ou boussole?

La nature a mis en nous un organe de discernement qui
est comme une boussole nous permettant de distlnguer
le blen et le mal. Get organe commun a tous les etres
humains, c'est la conscience - pour etre precis, la
conscience morale. (...)

Ce qui ont I'habltude de se servir [de cette boussole] la
pergolvent plutot comme une voix Interleure, qui parle
quand on I'ecoute. (...) "Tant que I'homme, ecrlvalt
SImone Well, tolere d'avoir I'ame emplle de ses propres
pensees, de ses pensees personnelles, il est entlerement
soumis, jusqu'au plus intimes de ses pensees, a la
contrainte des besoins et au jeu mecanique de la force.
Mais tout change quand, par la vertu d'une veritable
attention, il vide son ame pour y laisser penetrer les
pensees de la sagesse eternelle." (...)

En fait, I'exerclce blen compris de la vie morale conslste
beaucoup molns a remacher nos erreurs qu'a inventer
des conduites nouvelles chaque fols que nous sommes
places devant une situation nouvelle. L'ethique ne
consiste pas a avoir des reponses toutes pretes comme
des parapluies que Ton pourrait ouvrir a la premiere
averse; elle consiste a etre responsable de nos actes,
notamment dans les cas oli nous n'avons pas de
reponse toute prete. C'est un travail de I'esprlt qui peut
etre passionnant et enrichissant pour sol et pour les
autres. Par lui, nous ne sommes pas uniquement
determines par ce qui est genetique, hormonal,
envlronnemental, economlque, politique ou social. Par lui,
nous orientons nous-memes notre vie, choisissons un
certain style de vie et nous faisons responsables de
nous-memes et de ce qui nous entoure.

(Intertitres de la Redaction)
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VERS QUELLE EUROPE AEEONS-NOUS?
L'Europe avance. Mais si

sa construction se fait peu a
peu sur le plan des struc
tures, (ouverture des fron-
tieres, monnaie, politique
etrangere, defense, condi
tions de travail, couverture

sociale), il lui reste a creer
chez le simple citoyen une
adfiesion du coeur. C'etait

I'une des ambitions de la

derniere rencontre du Rear-

mement moral qui s'est te-
nue fin janvier en Lorraine
que de repondre a cet impe-
ratif. Soixante cinq Frangais
et Allemands y participaient.

prises, parmi lesquelles de
nombreuses entreprises
etrangeres, fiuit etablisse-
ments scolaires, dont un
institut franco-allemand qui
a mis en place un cursus
qui se fait en partie en
France, en partie en Alle-
magne.

Mais acquerir une
conscience europeenne,
c'est aussi porter dans son
coeur les preoccupations de
ses voisins. Les Allemands

venus de I'ex-RDA ont

decrit ce que signifie pour
eux une economie qui s'ef- I

Le fait de se retrouver en

Lorraine, region qui, par sa
geographie, son fiistoire,
son economie, sa culture,
est un carrefour, est signifi-
catif. Soixante pour cent de
son commerce se fait avec

les pays riverains, soixante
quinze pour cent avec I'Eu-
rope. En raison peut-etre
des terribles et incessantes

restructurations auxquelles
son Industrie a ete soumise
depuis 30 ans, les Lorrains
ont du apprendre a penser
en fonction d'un environne-

ment economique plus
vaste. Des habitudes trans-

frontalieres semblent

acquises, sans doute a
I'image de ce que nous
connaTtrons d'ici quelques
annees, en tous les cas a
I'image de ce a quoi nous
devons nous preparer.
La technopole de Metz,

ou les participants ont ete
regus, concentre 140 entre-

fondre par pans entiers. "Ce
que vous devez compren-
dre, a dit I'un d'eux, c'est
que le chomage n'a pas la
meme signification pour
vous que pour nous. Pour
nous, I'entreprlse etalt tout.
Nous etions loges dans des
petits logements, sans vie
associative, sans fol, sans
religion, sans cercle d'amls.
i'entreprlse organlsait tout,
les fetes comme la vie quo-
tidienne, prenant les enfants
en charge pendant que les
parents travaillaient. Le jour
ou I'entreprlse ferme, tout
s'effondre. On reste chez

sol, confine dans sa petite
cage a laplns."
"Nous sommes 80 millions

d'Allemands, a dit un Alle-
mand de I'Quest. II nous

faut comprendre iinquletude
de nos voisins. Pour nous,
la grande tache est de reall-
ser dans les fails I'unlte alle-

mande qui, pour le moment,

n'existe que sur le papier.
Par example, les Allemands
de I'ex-RDA ne sont par
example pas consclents de
la reconciliation qui s'est
falte entre les Frangais et
nous."

Tournee

vers le monde
■

Enfin, dernier trait majeur
de ces echanges, le souci
d'une Europe tournee vers
le monde et non replies sur
elle-meme. Souci magistra-
lement traduit dans la prati
que par des agriculteurs
mosellans dont le but n'est

rien moins que de "nourrir
I'humanite".

"J'ai perdu ma mentallte
de felin qui aime trouver des
debouches exterieurs mats

Ci-dessus, I'ermitage Saint-

Jean a Metz, ou s'est tenue la

rencontre. Ci-contre, le

parlementaire et ancien ministre

Jean Laurain s'adresse aux

participants.

qui n'alme pas qu'on em-
plete sur son territoire," a dit
I'un d'eux. Malgre une vive
inquietude quant a I'avenir
de leur profession, suite aux
mesures preconisees par le
GATT, ils ont parle avec
passion de leurs initiatives
en faveur d'agriculteurs de
pays aussi lointains que la
Tunisia ou la Colombia.

Aller voir sur place, nouer
des relations, porter ensem
ble les problemes, s'en-
courager mutuellement,
partager ses experiences,
decouvrir par example le
decouragement de colle-
gues polonais et chercher
avec eux ce qui peut etre
fait, la demarche semblait
simple et pourtant tellement
essentielle. Ghacun s'est

senti interpelle et invite a
chercher ce qu'il pouvait
fairs dans son propre do
mains. "L'important, comme
I'a dit un jeune responsable
syndical lorrain, c'est d'es-
sayer de rendre les gens
acteurs, de les amener a
penser, a aglr et a ne pas
se figer dans des certi
tudes. " ♦

FREDERIC CHAVANNE

12 CHANGER N*241 mars 1992



Six enfants dont trois trisomiques adoptes

LA PASSION D'UN COUPLE
Xavier et Catherine Lechevalier hahitent a Plaisir, dans la banlieue ouest de Paris. Lui a une

formation d'electro-technicien, elle d'infirmiere. Us ont six enfants. L'atnee a onze ans, la demiere
quelques mois. Us nous ont accueillis dans leur maison nouvellement agrandie, impeccablement tenue.

Changer: Vous avez aujourd'hui six
enfants. Trois sent handicapes. C'est
vous, Catherine qui, celibataire, avez
adopte un, puis deux, puis trois
enfants trisomiques, avant de rencon-
trer Xavier. Ensemble, vous avez eu
les trois suivants. Vous avez manifes-

tement une vocation particuliere.
Comment en etes-vous arrivee la?

Catherine: Depuis toute petite, j'ai
toujours aime les enfants. J'ai eu
beaucoup de poupees avant de faire
du babysitting. Nos voisins savaient
tres bien comment s'y prendre pour
me faire courir chez ma mere et lui

demander la permission de prendre un
ou deux de leurs enfants chez nous

pour le week-end. J'avais dix ou
douze ans. Je voulais devenir pueri-
cultrice, ce qui m'a conduit a suivre
une formation d'infirmiere.

■ Qu'est-ce qui vous a poussee
a adopter des handicapes?

Catherine: Ce ne sont pas de
grandes idees, ni de grandes decisions.
Je travaillais dans une pouponniere a
Neuilly, un etablissement ou Ton
accueille des enfants en difficulte.

Sylvia est arrivee la. J'ai du m'occu-
per d'elle car elle avail un probleme.

Je ne sais pas pourquoi, je me sens
attiree par les enfants trisomiques. Et
puis je ne vois rien de pire qu'un petit
bebe qui n'a pas de maman ni de
papa. J'ai commence a sortir Sylvia et
je pensais que cela la preparerait au
monde exterieur pour le jour ou elle
serait adoptee. En fait, j'ai decouvert
que le fait que je m'en sois occupee
ravail privfc d'une chance d'etre
adoptee. Comme il est difficile de
trouver des families disposees a ado
pter des enfants trisomiques, meme si
cela commence a se fairel^^, la
DDASS (Direction departemenale de
Faction sanitaire et sociale) a estime
que Sylvia avail deja la chance
d'avoir quelqu'un pour la sortir.

J'ai finalement pu I'adopter, mais
cela n'a pas ete sans mal. J'etais celi
bataire et trop jeune puisque j'avais
vingt-trois ans. J'ai du commencer par
un statut de parrainage parce qu'on ne
pent pas adopter d'enfant avant I'age
de trente ans.

■ Ne craigniez-vous pas de ne
jamais vous marier si vous

adoptiez un enfant handicape?

Catherine: On me I'a tellement

repete que je ne pouvais pas ne pas y
penser. C'est vrai qu'a vingt-trois ans,
on peut se poser des questions. Mais
les enfants, pour moi, venaient en pre
mier. Je m'etais toujours dit que si je
n'etais pas mariee a trente ans, j'en
adopterai.

J'avais une collegue qui avail la
trentaine, qui n'etait pas mariee et qui
vivait tres mal sa situation. Quand j'ai
voulu adopter Sylvia, elle m'a dit: "Tu

(1) Une oeuvre

privee se bat

depuis 1975 pour

V adoption d'enfants

handicapes. Elle en

a deja fait adopter

1157, dont 250

trisomiques.

gdches ton bonheur, tu ne te marieras
jamais, tu ne seras jamais heureuse."
Je me suis dit: s'il en est ainsi, je pre-
fere etre heureuse autrement. D'abord,
je ne pensais pas que Sylvia pouvait
gacher ma vie. Ensuite, il y a des tas
de celibataires qui vivent des vies
extraordinaires. Je preferais etre heu
reuse tout de suite que d'attendre un
hypothetique bonheur pendant dix ans.
Sa remarque m'a done plutot
determinee a adopter Sylvia.

Et pour les deux suivants?

Catherine: Je savais que si je che-
minais vers I'adoption, il faudrait que
j'en adopte deux, pour que le premier
ne soil pas seul avec moi. Je me suis
bien sur demandee si je pouvais assu-
mer deux enfants, etant seule et ay ant
a travailler. Je pensais attendre quatre

Xavier et Catherine

avec leurs enfants:

Sylvia, Marie,

Christophe, Benoit,

Pierrick et Alice.
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ans avant d'adopter un second enfant
mais Marie est arrivee plus vite. Pour
chaque adoption, je me suis pose
beaucoup de questions et il a fallu que
je me batte pour les obtenir.

Cependant, a chaque fois, je suis
tombee sur une personne - une, pas
deux - qui etait cent pour cent de mon
cote et qui essayait de convaincre les
autres. Je pense notamment a une ins-
pectrice de la DDASS, tres ouverte,
qui cherchait a comprendre la situa
tion et a faire au mieux pour les en-
fants. Une personne vraiment
extraordinaire.

Quant a Christophe, il avait deja huit
mois lorsque je I'ai adopte. Plus un
enfant handicape est age, moins il a
de chances d'etre adopte. Lui aussi
avait quelque chose qui m'a attiree.
J'ai carrement pris I'enfant chez moi,
car dans I'etablissement ou il etait, les

sorties etaient tres pen controlees, pas
du tout assez a mon avis. Ensuite, j'ai
signale que j'avais I'enfant chez moi
et que je demandais son adoption.
Cela a du creer un grand branle-bas,
les DDASS prenant contact entre
elles, disant: "On connait cette jeune
femme, il faut se mefier, elle est
folle!" J'ai du trouver le moyen de
faire pression sur elles pour arracher
I'adoption.

m Quelle tenacite!

Catherine: En meme temps, depuis
que je me suis lancee dans cette aven-
ture, beaucoup de portes se sont ou-
vertes. Par exemple, j'ai voulu mettre
Sylvia dans une creche et vous savez
combien il est difficile d'y trouver
une place. On affirme meme qu'il faut
faire une demande des que I'enfant a
ete congu. J'ai telephone a une creche
de Boulogne pour savoir si Sylvia
avait une chance d'y etre acceptee
etant donne son handicap, ga ne sem-
blait pas etre un obstacle. En fait, une
place venant justement de se liberer a
ce moment-la, on me I'a prise en prio-
rite parce qu'elle etait handicapee,
parce que je I'avais adoptee et que
j'etais celibataire.

Depuis peu, les deux ainees passent
la semaine dans des etablissements

specialises et nous revieiment deux
week-ends par mois et pendant les
vacances scolaires. Christophe y est.

lui, depuis deux ans, car il est un cas
un peu plus difficile.

J'ai trouve un etablissement vrai

ment tres bien. Les educateurs ont un

but pour I'enfant, avec du scolaire,
beaucoup de chant et beaucoup de
musique. Pour que I'etre interieur se
construise, il faut que I'environnement
soit beau et calme. C'est vraiment une

philosophie.

■ Et vous, Xavier, comment
avez-vous atterri la-dedans?

Xavier: Je suis d'une famille catho-

lique traditionnelle et j'ai cherche a
un moment donne a m'engager. Pen
dant dix ans, j'ai fait des pelerinages a
Lourdes comme accompagnateur de
handicapes. Une rencontre fortuite
m'a mis en contact avec les commu-

nautes "Foi et Lumiere", un mouve-

ment catholique qui organise des
reunions de handicapes et de leurs
amis. C'est dans I'une de ces rencon

tres que nous nous sommes connus.

nil Qu'est-ce qui vous a pousse
vers les handicapes?

Xavier: J'avais envie de voir autre

chose. La priere, c'est tres bien, mais
on finit par ne plus rien y comprendre
si on ne fait rien de concret a cote.

J'ai ete attire par ces gens qui sont
bien differents de nous et avec les-

quels il n'est pas facile de communi-
quer. En un premier temps, on est im-
pressionne. On n'ose pas les aborder
par peur de se trouver dans I'embar-
ras. Pourtant, leur desir a eux, c'est

justement de communiquer.

■ Epouser Catherine, c'etait
tout de meme vous lier pour

la vie a trois enfants handicapes!

Xavier: Qui. C'est la premiere fois
de ma vie que je me suis senti pousse,
malgre moi. Je n'ai pas vraiment rai-
sonne. Les trois premieres annees, je
dois le dire, ont ete vecues a toute

allure. Moi qui avais mene jusque-la
une vie de celibataire tranquille, je me
retrouvais tout a coup chef de famille
nombreuse.

Catherine: Chaque fois qu'un
enfant est arrive, c'etait la panique a
bord. II prenait tout notre temps, on
n'avait I'impression de ne s'occuper
que de lui sans plus avoir le temps de
bien s'occuper des autres. Qa me
demoralisait chaque fois et je me
demandais si je n'avais pas fait un pas
de trop. II faut dire que ma mere nous
aide beaucoup. Mais si on n'a pas de
but devant soi, si on ne cherche qu'a
vivre tranquillement, la vie ne serait
pas interessante. ♦

Propos recueillis par
FREDERIC ET NATHALIE GHAVANNE

METIERS DE VOCATION (suite de la page 6)

sur la coordination extrasyndicale et le
campement devant le ministere alors
meme que des negociations etaient
menees avec les syndicats.

Qu'en est-il de I'attitude du public?
En ce qui conceme les infirmieres,
I'opinion, d'une maniere generale, a
soutenu leurs revendications. Marie-

Colette Coudry estime cependant que
les comportements individuels ont
besoin de changer. "Le medecin, on
I'attendra toute la matinee; I'infir-
miere, on se plaindra si eiie a un
quart d'heure de retard. Et souvent,
eiie doit en plus deboucher ie iavabo
et changer ies ampoules! Mais ii faut
reconnaitre que V infirmiere, pour
beaucoup de personnes dgees, est "la
personne qui passe". Eiie est aussi ia

passereiie avec ie medecin et ie tam
pon avec ia famiiie."

Le mot "vocation" est-il done a

exclure du vocabulaire social? II faut

sans doute le reserver a ceux qui,
d'emblee et en toute connaissance de

cause, ont choisi la voie du desinteres-

sement et sont prets a en assumer les
consequences. Mais deux autres
notions ressortent des entretiens: pas
sion et esprit de service. Elles n'impli-
quent pas, de la part des autres, de
commiseration particuliere. Elles ne
devraient pas exposer a I'exploitation.
Mais, sous peine de suicide collectif,
elles valent pour toutes les profes-

JEAN-JACQUES ODIER
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Un homme face a ses penchants

VICTIME OU VAINQUEUR
Nous reproduisons ce-dessous un

temoignage anonyme paru dans un
periodique americain.

Par nature, je suis homosexuel. Je
me sens davantage attire par les
jeunes hommes que par les femmes.
Je ne sals pourquol II en est ainsi
mals je ne peux pas plus cholsir mes
attlrances que je n'al pu cholsir la cou-
leur de ma peau. J'al ete modele aInsI
par ma nalssance et par ce que j'al
vecu dans men enfance.

Pourtant, je n'al jamals voulu vivre
en homosexuel. Instlnctlvement, je
sentals que ce seralt une deviation qui
me condulralt a une Impasse. J'al ete
tourmente pendant mon adolescence
par le fait que ma nature me poussalt
dans une direction tandls que quelque
chose de plus eleve en mol m'Indlqualt
une autre vole. Je maudlssals le del

et me sentals victlme d'une Injustice.

Un choix

DIeu auralt pu me fabrlquer autre-
ment, mals II ne I'a pas fait. Cepen-
dant, j'al decouvert qu'en acceptant
chaque jour le pouvoir de la croix du
Christ, je pouvals me llberer de mes
penchants homosexuals et vIvre une
vie normale au sein de la soclete. Je

me suls rendu compte qu'en cholsls-
sant de vIvre aInsI, j'avals quelque
chose de valable a apporter a chacun
de ceux que je rencontre.
C'est a I'age de vingt-deux ans que

j'al decouvert le Rearmement moral.
J'al ete captive par I'ldee que DIeu
avalt un plan precis pour ma vie, un
plan quI comportalt un choIx: je pou
vals solt me lalsser posseder par mes
desirs et ma sensuallte, solt sulvre
llbrement le plan de DIeu pour ma vie.
Cela Impllqualt de me moblllser pour
faire evoluer la soclete vers plus de
decence, de justice et d'Integrlte et
vers un plus grand epanoulssement de
chacun. J'al decouvert de surcroTt que
DIeu utilise pour cela tout ce qu'll a
mis en nous, nos qualltes, nos expe
riences, nos sentiments, nos echecs,
pour que d'autres personnes alent a
leur tour envie de cfianger leur vie.

Je ne pouvals me derober a ce
choIx et je decldal aussltot de reparer,
autant que je le pouvals, tout ce quI
avalt ete egoiste et malhonnete dans
ma vie passee. Je decldal aussi de
commencer chaque journee par un
moment de reflexion en silence pour
chercher ce que DIeu attendalt de mol.

Quand j'al atteint la trentalne, j'al
completement perdu mon chemln.
Mon travail me lalssalt vide et Insatls-

falt, mals je ne savals comment en
sortlr. C'est dans cet etat de profonde
frustration que je me suls attache a un
jeune homme quI travalllalt pour mol.
J'etals pourtant determine a ne pas re-
tomber. Mals les confllts quotldlens
ajoutes au stress m'ont conduit a une
depression nerveuse. II est difficile d'l-
maglner situation plus douloureuse et
desesperee. J'al pu comprendre ceux
quI traversent de grandes souffrances,
notamment ceux quI sont tentes par le
suicide. Je pensals que je ne pourrals
plus jamals etre utile nl aux hommes
nl a DIeu.

Quand je regarde en arrlere, je me
dis que j'aurals du donner ma demis
sion OU demander ma mutation. Mals

j'etals hablte par des mobiles melan
ges: la determination de traverser
I'epreuve et de remporter une victoire,
la fascination du paplllon de nult pour
la flamme de la bougie quI va le
detruire et une sorte d'autoflagellatlon.
J'etals deja alle blen loin sans trouver
la satisfaction que je recherchals.

J'al passe dix semalnes a I'hopltal et
suls reste un an sans travalller. J'al

meme du sublr des traltements par
electrochocs. Mon medecin, un
homme etonnant et compatlssant,
venalt a mon secours avec patience et
tact, m'encouragealt et me promettalt
que je finlrals par aller mieux un jour.
Quand I'angolsse s'est calmee, II s'est
soucle de ce que je ferals une fols
sorti de I'hopltal et m'a fait la proposi
tion sulvante: on pourralt s'organlser
de fagon a ce que je pulsse rencontrer
un homme dans un hotel une ou deux

fols par semalne. Personne n'auralt
besoln de le savoir et je pourrals
retrouver ma place au travail comme
parmi les miens.
Blen qu'encore tres malade et

decourage quant a mon avenir, je
rejetal d'emblee sa proposition. II n'y

avalt pas d'Issue de ce c6te-la et je
savals tout au fond de mol qu'll me fal-
lalt trouver une autre fagon de vIvre.

VIslblement degu, II s'est Incline de-
vant ma conviction et m'a fait plus tard
une autre suggestion quI, elle, etalt la
bonne: trouver un travail quI tire parti
de mes aptitudes et de mon tempera
ment: le commerce ou I'enselgnement.

Pleinement accompli

Le moment venu, j'al ete conduit
vers le metier d'enselgnant quI me
permettalt de canallser de fagon
constructive a la fols mes connals-

sances et mes elans affectlfs. Les

portes se sont ouvertes les unes apres
les autres. J'avals le sentiment d'etre
sur la bonne route et de m'accompllr
pleinement, ce quI ne m'etalt pas arri
ve depuls longtemps. Stabilise par le
sentiment d'avoir trouve ma vole, j'al
ouvert mon coeur a I'ldee du manage.
La encore, avec un mervellleux senti
ment d'etre conduit, j'al rencontre la
personne avec laquelle, le moment
venu, je me suls marie.

La vie, avec ses chaos, ses hauts et
ses bas, a ete riche en aventures et
en changements de cap. Ma recon
naissance monte vers DIeu, mals aus
si vers le Rearmement moral, vers le
medecin quI ne m'a pas Impose ses
Idees et vers mon epouse, quI m'a
accepte avec mes points forts et mes
falblesses et quI m'a rejoint dans
I'aventure quI consists a essayer de
vIvre selon le plan divln.

Dans la soclete occidentals d'aujour-
d'hul, on pense generalement que
celul quI a une tendance homo-
sexuelle dolt vIvre en homosexuel. Qn

ne dit pas qu'une telle personne peut
mener une existence satlsfalsante en

vivant d'une autre manlere. DIeu m'a
fait la grace d'un miracle permanent
quI est disponlble de la meme fagon
pour chacun. C'est une source d'es-
polr pour les desesperes et cela dolt
etre partage. Des gens quI trouvent
une Issue a leur homosexuallte et a la
prosmlculte quells qu'en solt la forme,
ont beaucoup a apporter pour regene-
rer notre soclete. ♦
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Ses objectifs:

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

- Porter le temoignage d'hommes de conviction et de
foi.

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

- Faire connaitre les buts, les moyens d'action et les
realisations du Rearmament moral.

ABONNEZ-VOUS, ABONNEZ VOS AMIS
Volr bulletin et tarifs en page 2

PARTICIPEZ A SA PROMOTION AUTOUR DE VOUS


