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La Suisse, aussi,
est vulnerable

Telle est rimpression qui se degage des
deux scrutins dent le dernier en date, celui

du 16 mars, a vu echouer le projet d'un
nouveau canton du Jura qui aurait ete cons-
titue des six districts francophones faisant
partie du-canton de Berne. II y aura, cer-
tes, un nouveau canton, mais il ne groupera
que trois districts : ceux du nord.
Le projet etait-il realiste ? Venait-il a son

heure ? Qui est responsable de I'echec ? No
tre propos n'est pas de porter un jugement.
Ce qui nous preoccupe, c'est que, tout au
long du processus qui a conduit au verdict
populaire, quelque chose a terriblement fait
defaut. Quelque chose que les Suisses pour-
tant, y compris I'ensemble des Jurassiens,
affirment ardemment souhaiter, quand ils
parlent de I'lrlande, de Chypre ou d'autres
endroits ou se posent des problemes de mi-
norite: non seulement le respect de r« au-

La dynamlque de
« Chant de I'Asle »

« Qu'est-ce que I'Asie pour vous ? », de-
mandait recemment un jeune de Bombay
a un auditoire europeen. « La misere, la fa
mine, les intouchables, les guerres, les inun
dations, la corruption », furent les premieres
reponses qui jaillirent. A quoi s'en ajoute-
rent d'autres : « Des masses de gens, le Taj
Mahal, le Mahatma Gandhi, la bombe ato-

mique indienne, le the, etc. » Images som-
maires, certes, mais qui se presentent imme-
diatement a I'esprit des nantis que nous
sommes et qui jugeons, souvent d'une fa-
9on rapide et simpliste, les autres continents.
Au cours des prochains mois, I'Europe

aura I'occasion de decouvrir cette Asie plei-
ne de mysteres en faisant la connaissance

tre », mais I'art de trouver un chemin vers

le cceur de I'adversaire.

Devant les cameras de la television, tel

militant pro-bernois evoquait les « insultes »,
les « propos injurieux » tenus a son egard
par des Jurassiens du nord. Visiblement, les
blessures qu'il avait re9ues n'etaient pas gue-
ries. Le tragique, c'est qu'il en restait la ;
il etait bloque dans ses sentiments. L'ins-
tant d'apres, un tenant du canton du Jura
evoquait avec finesse le « sentiment juras-
sien », mais quand on I'interrogea sur les
«blessures » des autres, il ne trouva qu'a
se refugier dans I'indifference, I'ignorance, le
refus de faire face a cet aspect de la realite.

II est bien la, le probleme du Jura, et
celui de toutes les minorites que dechirent
la politique, I'histoire, la religion, le tem
perament des peuples.
A ce debat, il manquait une voix: celle

d'hommes et de femmes prets a pardonner,
a aller plus loin et a reconstruire. Ceux-ci
ne manquent pas, dans le Jura comme ail-
leurs. Puissent-ils se manifester aujourd'hui,
car les scrutins d'hier n'ont pas regie le
probleme. Sans eux, la Suisse serait tres
vulnerable.

des membres de la troupe Chant de I'Asie,
une equipe jeune et representative a bien
des egards des aspirations des douze
pays dont ils sont originates. Bien sur,
en les entendant chanter et s'exprimer, les
images obsedantes de la misere effroyable
qui regne au Bangla Desh, ou au Cambodge,
par exemple, ne nous quitteront pas. Mais
peut-etre comprendrons-nous non seulement
I'immensite de I'effort de solidarite Inter

nationale qui nous est demande mais aussi
quelle communaute de destin nous lie en
tant qu'etres humains. Qu'aurons-nous en
fait a donner a ces jeunes qui puisse nour-
rir leur foi face aux dures realites qu'ils
ont a affronter chez eux ? Elargir notre
cceur et notre pensee aux dimensions du
monde, telle est, pour I'Europe, la dynami-
que de Chant de I'Asie. Apres tout, comme
le disait le poete, nous ne sommes qu'un
petit cap de I'Asie.

REPRESENTATIONS DU SPECTACLE EN FRANCE:

10 AVRIL : Salle Marcel Sembat, Chalon-sur-Sadne
16-17 AVRIL : Thedtre Franclne Vasse, Nantes
23-24 AVRIL : Salle des F§tes, Neullly-sur-Seine
29 AVRIL : Th^dtre municipal, Thionville
3 MAI: Foyer de Farebersvlller (Moselle)
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C'est au Salon international de I'Agri-
culture a Paris que nous avait donne ren-
dez-vous Philippe Schweisguth. II y signait
son livre Sous le pas d'un cheval, qui reunit
quelque cent cinquante des billets qu'il a
ecrits au fil des semaines, depuis trente ans,
pour La France agricole.

Co-fondateur de ce journal, Philippe
Schweisguth est agriculteur dans Tame. II
en a le physique, il en a la passion. Issu
d'une famille non paysanne, c'est par voca
tion qu'il est devenu agriculteur. Ses voya
ges en Europe, en Amerique et en Asie, ses

relations intimes et suivies avec des colle-

gues cultivateurs dans de nomhreux pays

lui permettent de parler de I'agriculture a

I'echelle des continents.

En ce dernier dimanche du Salon, ou des

dizaines de milliers de personnes se pressent

entre les stands, Philippe Schweisguth est

constamment ahorde par des lecteurs de

La France agricole, venant de tous les coins

de France, s'exprimant avec tous les accents

du terroir. II prend du temps pour chacun,

les ecoute, trouve la dedicace qui convient.

Le sens de sa vocation, il le communique.

Sur ses dix enfants, cinq sont agriculteurs

ou exercent des metiers lies a I'agriculture.

Philippe Schweisguth : Personne dans ma
famille n'exer?ait le metier d'agriculteur,
pourtant, j'ai eu un beau jour, quand j'avais
sept ans, la revelation que je serais agricul
teur. C'est evidemment inexplicable, c'est,
disons, la vocation type qui ne previent pas,
mais il y a des vocations agricoles tout aussi
solides qui se manifestent autrement.

Tribune : II y a aujourd'hui une espece
d'appel de la nature, qui se traduit parfois
par un retour a I'agriculture. C'est devenu
une mode face a la pollution, a I'engorge-
ment des villes, etc. Qu'en pensez-vous ?

Ph. S.: II est tres souhaitable que des

jeunes issus de milieux non agricoles fassent
leur vie et leur carriere dans I'agriculture.
Ils peuvent apporter chez nous un bagage
de curiosite ou de formation qui sont be-
nefiques a la profession. Mais il est aussi
necessaire de mettre en garde des jeunes
gens attires par la mode du retour a la terre.
Leurs mobiles ne sont pas necessairement
de ceux qui engendrent une veritable voca
tion et qui preparent une reussite profes-
sionnelle.

Certains se refugient a la campagne pour

fuir «la societe» ou leurs parents. D'au-

tres sont sincerement desireux de vivre au

grand air, mais ne mesurent pas ce que de-
mande I'exercice de la profession agricole,
comme formation, comme courage, comme
perseverance.



Tribune: Peut-on alors etablir les crite-

res d'une veritable vocation agricole ?

Ph. S.: Tout homme a droit a une voca

tion. On parle beaucoup de droits au sa-
laire, a la securite de I'emploi, aux vacan-
ces... Mais trop souvent on aiguille les jeu-
nes en fonction d'un job ou d'une carriere,
au lieu de favoriser la vocation profonde

correspondant a leurs aptitudes et a ce qu'ils
ont le desir de realiser dans leur vie. Ce

qui est important de verifier, c'est si la vo
cation tend a notre satisfaction ou a notre

developpement. II me semble que c'est la

un bon test.

Tribune : Pouvez-vous preciser ?

Ph. S.: J'entends qu'il peut y avoir un
certain ego'rsme a rechercher un mode de
vie qui nous satisfasse. La vraie vocation
nous appelle a faire ce qui nous permet de
remplir notre condition d'homme au maxi-

de I'herbe, tres negligee dans notre pays.
II a tire de son experience plusieurs ouvra-
ges remarquables qui font autorite. Dans
ce meme domaine de la prairie, qui n'est
pas le plus facile de notre metier, je citerai
mon ami Jean Cochard, qui est un des fon-
dateurs de La France agricole. II mene une
des exploitations laitieres les plus remarqua
bles de notre pays. C'est un Parisien de nais-
sance, sans aucune attache avec la terre,

mais qui a conjugue une technique scienti-
fique extremement raffinee avec une effi-
cacite pratique tres grande.

Tribune: Manifestement, ce sont-la des

« mordus » de votre profession, comme vous
I'etes vous-meme. Alors, comment expliquer
le mecontentement paysan ?

Ph. S.: Je ne voudrais pas etre desagrea-
ble envers les hommes devoues qui defen-
dent les agriculteurs sur le plan economi-
que dans nos associations professionnelles.

au monde. Je crois, et c'est peut-etre la me
me chose dans le milieu ouvrier, que les
syndicats jouent le jeu de la revendication
perpetuelle en mettant en avant certaines
difficultes, qui sont reelles, mais qu'ils gros-
sissent a plaisir en negligeant tout I'aspect
positif et toute la satisfaction qu'une vie
d'agriculteur bien remplie peut donner.

Tribune : Avez-vous I'impression, sur ce
plan de la satisfaction personnelle, que
I'agriculteur est un privdegie ?

Ph. S.: En ce qui me concerne, j'ai
conscience d'etre incroyablement privilegie.
Peut-etre ne parlerais-je pas de la meme
fafon si j'avais du vivre dans des regions
pauvres et difficiles, sur une surface trop
petite, avec des conditions de depart moins
favorables que celles que j'ai connues. Mes
enfants, ceux tout au moins qui continuent
notre metier, sont aussi des privilegies dans
le monde moderne. Pensez a la chance de

I'agriculteur qui mene sa barque a son idee.

Au Salon de

rAgriculture

1975, Philippe
Schweisguth

s'entretlent avec

des visiteurs et

d^dlcace son

llvre oil sont

r^unls les billets

qu'il a publics
depuls 20 ans

dans « La

France

agricole », sous

la signature

« Le Cheval de

devant».

mum. Elle n'est pas seulement une incli

nation plus ou moins sympathique ou agrea-
ble, mais elle comporte egalement une mis-

Tribune : Avez-vous des exemples d'hom-

mes qui, venant d'un mUieu citadin, ont
fait une contribution reelle a I'agriculture ?

Ph. S.: J'en citerai deux; I'un est celui

d'un ancien officier de marine, Andre Voi-

sin, qui a ete un pionnier de Texploitation

\ /
,  /.

1

A
mais je crois que trop souvent ils se laissent

aller a etayer leurs propositions ou leurs
revendications a I'egard des pouvoirs pu

blics en donnant I'impression que les paysans
sont des exploites. Nous connaissons par
La France agricole qui, selon un recent son-
dage, touche 750 000 lecteurs chaque se-
maine, une masse d'exploitants de petite ou
moyenne culture qui ont parfaitement reussi

en sachant adapter leurs productions a leur

sol, aux debouches qui se presentaient a eux
et qui ne changeraient de metier pour rien

qui tire parti des elements que son sol, son
climat, ses debouches lui offrent, qui a la

satisfaction de se sentir responsable, sans

que quelqu'un au-dessus de lui lui dicte
tous les jours ce qu'il a a faire. C'est
ce qui explique non pas la mentalite « reac-
tionnaire» que Ton prete volontiers aux
paysans, mais leur attachement a la liberte,
leur refus des formules collectivistes dans

lesquelles ds seraient simplement les ou-
vriers anonymes d'une organisation qui les
depasserait.



Tribune: Cependant, il faut bien qua
I'agriculture vende ses produits. Nous avons
refu une lettre du directeur des relations

internationales au ministere beige de I'Agri-
culture, M. Biron, qui ecrit ceci: « La vo

cation agricole dans I'optique d'assurer la
subsistance des humains pent etre consideree
comme devant conduire a un veritable sa-

cerdoce, mais elle a besoin d'echanger pour
survivre. »

Ph. S.: II est d'autant plus necessaire de
pouvoir echanger pour vivre qua I'agricul
ture actuelle fait de plus en plus appel aux
moyens que I'industrie lui fournit. II n'est
plus question de vivre comme autrefois en
circuit ferme, avec le minimum d'echanges
avec I'exterieur. Ceci dit, il me semble que,
trop souvent, las moins bons elements de

notre profession masquent leurs echecs en

disant: «Si nous n'y arrivons pas, c'est

parce que la politique agricole est mauvaise,
que las gouvernements ne nous font pas la
part assez belle. » En realite, dans n'im-
porte quelle situation, las meilleurs profes-
sionnels s'en tirent et s'en tirent souvent

bien. Ceci ne veut pas dire qu'il faille lais-

ser mourir ceux qui sont moins bien ar-
mes. II faut done un minimum d'orga-

nisation, mais a La France agricole,
nous avons toujours combattu energique-

ment la douche ecossaise de primes qui
un jour vous incitent a abattre vos vaches,

un autre jour a les multiplier. Nous avons

besoin essentiellement, dans un metier ou

le cycle de production est long, d'une con-
tinuite dans la politique agricole. Le repro-
che qu'on pourrait faire a nos autorites
economiques, c'est de ne pas avoir assure

suffisamment la continuite a long terme.

Tribune: Vous avez done I'impression
qu'on a tendance a enfermer toute la poli
tique agricole dans un carcan economique.
Est-ce qu'on tue par la un ressort de I'agri
culture, dont vous parliez au debut, qui
pourrait tout de meme constituer un atout ?

Ph. S.: Le danger d'une politique eco

nomique trop interventionniste c'est de pri-
vilegier la recherche du revenu, par rapport
aux autres satisfactions que notre metier
nous procure. C'est aussi de transformer

des producteurs de denrees animates ou ve-
getales en chasseurs de primes et de sub

ventions. C'est une activite qui n'est pas
la notre !... Et que nous ne devons pas en-
courager.

Ce qui me parait important, c'est que la
politique agricole, qu'il faut evidemment
voir a I'echelon mondial, nous permette

d'eviter autant que possible les crises de
surproduction et les crises de penurie. J'en
prends pour exemple I'augmentation recente
des prix du soja, du sucre, du ble ou de
la viande qui se sont effondres par la suite.

L
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Tantot abattues, tantot multipliees

Tribune: Vous rejoignez ce que nous
ecrit un agriculteur anglais : « Quelquefois
les gens de la finance et des affaires se sont
moques de notre mentalite de philosophes
qui tend a considerer notre metier davan-
tage comme un mode de vie que comme
une profession. Mais n'est-ce pas leur monde
a eux qui est en train de s'effondrer par
la pollution, le gaspillage des ressources et
I'alienation des terres fertiles ? »

Ph. S.: C'est peut-etre beaucoup dire que
ce monde-la s'effondre, mais il est certain
que la conception purement financiere et
economique de I'agriculture ne rend pas
compte de ce que nous sommes appeles
a faire et ne nous aide pas a remplir notre
mission. Les agriculteurs sans etre neces-
sairement philosophes ont une sorte d'ideo-
logie particuliere qui les rapproche les uns
des autres. Je I'ai verifie moi-meme sous
I'occupation nazie en rencontrant le diman-
che dans les champs des soldats allemands
qui venaient regarder nos recoltes. On sen-
tait tomber les barrieres de nationalites :
nous etions membres, comme eux, de la
grande Internationale paysanne.

Tribune: Cette mission de I'agriculture

dont vous parlez semble meme pousser cer
tains a prendre des decisions un peu folles.
II y a, par exemple, cet Ecossais qui,
conscient des besoins du monde en nour-
riture, renonce a vendre son orge aux bouil-
leurs de whisky et I'ecoule a moindre prix
dans les filieres de I'alimentation. Par ail-
leurs, un exploitant australien defriche du
terrain pour planter des lupins producteurs
de proteines, dont I'Asie a de plus en plus
besoin. Ne sont-ce pas la des decisions de
visionnaires ?

Ph. S.: Dans notre metier, comme dans
beaucoup d'autres, le succes — et I'effica-
cite de notre contribution a la vie mon-
diale — est fait d'un melange de prudence
et d'audace. II est absolument necessaire
que des gens, meme au risque de se bruler
les doigts, fassent des experiences, quitte
apres cela a rectifier le tir. II est aussi ne
cessaire de reflechir a ce que Ton va faire,
de ne pas se lancer follement dans des spe
culations sans avenir.

Tribune : II y a dans nos pays une cer-
taine attirance vers le Tiers monde. Pensez-
vous que cela puisse avoir une valeur en
ce qui concerne I'agriculture ?



Ph. S.: II est non seulement respectable,
mais eminemment desirable que les jeunes
des pays privilegies par leur agriculture et
leur developpement industriel se sentent res-
ponsables du developpement du Tiers mon-
de. Mais la aussi la mode joue et peut
susciter de fausses vocations conduisant ine-

vitablement a des echecs et a des des illu

sions. La, plus encore que pour Texercice
de I'agriculture dans notre pays d'origine,
il est necessaire d'approfondir et de verifier
la vocation qu'on revolt.
Et puis, je crois que cet idealisme qui

consiste a dire: nous sommes la pour

« nourrir le monde » est assez suspect. On
peut tres bien se targuer de «nourrir le
monde», alors qu'on n'a pas d'autre but
que de remplir ses poches, c*est-a-dire de
profiter des debouches qui nous sont ou-
verts vers des pays qui manquent du ne
cessaire. Je crois qu'il s'agit surtout d'eta-
blir des echanges honnetes entre des pays
qui sont diversement doues par leur sol et
par leur climat.
Quant a Taide que nous pouvons apporter

a ces pays-la, je crois que notre tache n'est
pas de leur enseigner nos methodes, mais
de former les hommes qui mettront au
point leurs propres methodes, adaptees a
leurs conditions de vie, a leurs traditions,

a leur climat et a leur sol.

Tribune: On parle beaucoup de la place
de Tagriculture dans la societe. Ne faut-il
pas aussi voir les choses sous un autre an
gle, celui des qualites specifiques que Tagri-
culteur apporte a la societe ?

Ph. S.; Bien sur. Mais les agriculteurs
et les non-agriculteurs ne sont pas dotes
de qualites intrinseques bien differentes. II
est certain que Ton est fagonne par un me
tier ou Ton ne recolte que ce que Ton seme,
ou Ton a parfois des periodes d'efforts phy
siques intenses, ou Ton n'est pas dirige par
un salaire a obtenir ni par un nombre d'heu-
res de presence a accomplir, mais essentiel-
lement par les besoins des plantes que nous
cultivons et des animaux que nous soignons.
Je pense que nous avons la chance d'etre
preserves et que nous avons encore en nous

ce que la ville ou I'usine detruisent quelque-
fois chez les hommes par des besognes re-
petitives et fastidieuses. Nous avons ete ele-
ves, souvent des notre plus jeune age, au
contact de la nature et nous avons acquis
par la un sens de I'observation qui nous
accompagne toute notre vie.
Louis Armand a dit une fois : « A mesure

que les Fran^ais vivent dans les villes et
non plus a la terre, il me semble que dis-
parait le bon sens, ce sous-produit precieux
de I'agriculture... » Je ne pense pas que le

bon sens soit reserve aux agriculteurs, mais
je crois que le contact avec les choses de
la nature et I'obligation de travailler avec
elles nous met a I'abri de certaines divaga
tions theoriques.

Tribune : L'agriculture aurait-elle un ap-
port specifique a faire dans le domaine des
relations humaines ?

Ph. S.: Les relations entre patrons et
ouvriers sont en general beaucoup plus fa-
ciles et beaucoup plus agreables chez nous
que dans I'industrie, ou souvent I'ouvrier
est eloigne de son patron par toute une
hierarchie, par des contraintes tres strictes.
Tres frequemment chez nous, I'ouvrier et
le patron travaillent la main dans la main
et I'ouvrier est aussi fier de son travail que
le patron et aussi soucieux de le mener a
bien. Dans le recueil de mes billets que
La France agricole vient de publier, je cite
plusieurs exemples de ces relations, naturel-
lement amicales et humaines.

Tribune : Et entre pere et fils ?

Ph. S. : Elles sont plus difficiles en agri
culture que partout ailleurs pour la simple
raison que I'homme qui a eu son premier
fils quand il avait 22 ans se trouve avec
un fils de 18 ans quand lui en a 40, c'est-
a-dire au moment ou il est en pleine force
et ou il ne songe absolument pas a aban-
donner son metier. Et tres souvent le pro-
bleme se pose : comment peuvent cooperer
sur une exploitation, parfois trop petite pour
deux hommes, un pere qui est attache a
ce qu'il a toujours pratique et un fils qui
aimerait voir les choses evoluer dans un

sens plus moderne ? C'est un domaine dans
lequel il est absolument impossible de faire
des progres si le fils rejette a priori 1'expe
rience de son pere, si le pere ne respecte
pas les aspirations de son fils, s'ils n'arri-
vent pas a trouver un accord pour leur tra
vail en commun.

Tribune : Avec vos dix enfants, vous etes

particulierement bien place pour en parler.

Ph. S.: La question s'est posee avec mon
fils aine le jour ou nous avons quitte la
ferme moyenne ou nous avions vecu pen
dant vingt ans pour reprendre une ferme
de culture plus importante. J'ai donne le
commandement des ouvriers a mon fils le

jour de ses vingt ans en restant simplement
derriere lui, en faisant avec lui les plans
de travail. C'est une decision qui m'a coute,
mais elle a ete extremement benefique pour
son developpement.

J'ajouterai que le jour ou je lui ai avoue
des choses pas brillantes que j'avais faites,
il m'a dit: « Si tous les peres avaient cette
franchise il n'y aurait plus de problemes
dans le monde ! » Cela a marque evidem-
ment un tournant dans nos relations.

Tribune : Et que diriez-vous de la place
de la femme dans I'agriculture ?

Ph. S.: Elle est essentielle. II est de cou-

tume de dire chez nous : « C'est la femme

qui fait ou defait la maison. » De nombreu-
ses femmes dont le mari a disparu soit a
la guerre soit par accident sont devenues
d'excellents chefs d'exploitation. Dans mon
entourage, je connais plusieurs femmes
d'agriculteurs venant de milieux citadins qui
ont admirablement reussi a la campagne et
ont trouve une vie pleinement satisfaisante.
Je crois que la femme est naturellement
douee pour creer et entretenir la vie.
Ma femme n'etait pas plus que moi issue

d'un milieu agricole. Elle a ete etroitement
associee a ma vie professionnelle en plus de
«relevage» de nos dix enfants! Mais le Rear-
mement moral nous a conduits tous les deux

a depasser le but limite de la reussite pro
fessionnelle. Nous avons appris a Caux que
nous etions responsables envers notre pays
et envers le monde et que les relations que
nous entretenons avec nos fournisseurs, nos

clients, nos voisins et nos enfants font par-
tie de revolution de ce monde dans le bon

ou dans le mauvais sens.

(Interview r^lisee par Jean-Jacques Odier
et Charles Piguet.)

Philippe Schweisguth
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ROBERT SCHDMAN,
PERE DE LTUROPE

par Rene-Franpois Lejeune*

Le vendredi 28 avril 1950 commence la periode la
plus intense de la vie de Robert Schuman. Elle dure
deux semaines. Elle debouche, pour lul-meme et pour
I'Europe, sur I'heure du destin, le 9 mai 1950, quand,
au Salon de I'Horloge du Qua! d'Orsay, I'homme d'Etat
franpais fait a la presse la « Declaration » historique
qui est I'acte de naissance de I'Europe integree.
Ce vendredi-la, le Ministre des Affaires etrangeres

prend connaissance d'un projet elabore par Jean Mon-
net, Commissaire general au Plan, qui consiste a sou-
mettre au controle d'une Haute Autorite supranationale
la production europeenne du charbon et de I'acier.
Le meme soir, Robert Scfiuman se rend a Scy-Cha-

zelles, en Lorraine. C'est dans le recueillement de la

solitude qu'il a I'fiabitude de murir ses decisions. Sa
paisible maison domine la vallee de la Moselle. Le
fleuve aide I'homme d'Etat dans sa reflexion : loin de

separer les pays riverains, il les unit. La France et
I'Allemagne, que la Moselle baigne de ses eaux calmes,
sont appelees, elles aussi, a s'unir au lendemain de

I'atroce guerre qui, une fois de plus, les a dechirees.
Le grand Lorrain a eprouve dans sa propre chair les
cruelles consequences de ces luttes fratricides. En
consequence de la defaite franpaise de 1870, 11 etait
ne Allemand, avait etudie a Berlin, Bonn et Munich,
tout en etant nourri, par une mere qu'il venerait, d'un
fervent patriotisme franpais. Au cours de la Premiere
Guerre mondiale, il avait porte I'uniforme allemand \
Eleve au confluent de deux cultures prestigieuses, il
etait tout impregne de leurs fascinantes richesses, mais
il avait du aussi subir I'epreuve dechirante de leur choc
insense. Mieux que quiconque il savait que I'unite euro
peenne devait passer par la reconciliation de la France
et de I'Allemagne.

Un modele de stratageme politique

Dans sa paisible retraite lorraine, Robert Schuman
examine avantages et inconvenients de la proposition
de Jean Monnet. Avec le charbon et I'acier on forge le
glaive de la guerre. Les mettre en commun, c'est rendre
impossible tout nouveau conflit europeen. C'est creer
une puissante « solidarite de fait», la premiere d'une

* Fondateur, en 1944, du Mouvement republicain populaire
mosellan, Rene-Franpois Lejeune en demeura le secretaire
gdndral jusqu'en 1958, tandis que Robert Schuman en etait
le president. L'amitie des deux hommes dura jusqu'a la mort
de I'illustre Lorrain. Depuis 1968, M. Lejeune est DIrecteur
general de I'Ecole internationale de Gendve.
' Reforme en 1914 pour incapaclte physique, II avait ete,
par ia suite, simple vaguemestre, et non pas capitaine, comme
un nationaiisme rageur avait tente d'en faire accroire.

serie qui unifiera de plus en plus etroitement les eco
nomies en voie d'integration, jusqu'au couronnement
final de I'unite politique. L'idee sera sans nul doute
accueillie favorablement en France par les socialistes,
les democrates-chretiens et les liberaux. Et a I'etran-

ger ? Schuman est sur de I'Allemagne. La barre y est
fermement tenue par son ami Adenauer. II en est de
meme de I'ltalie, de de Gasperi. Etrange coincidence
de trois grands pays limitrophes ayant trois hommes
des marches aux postes cles, a un moment crucial de
I'histoire europeenne. Le « hasard » fait parfois bien
les choses. Les pays du Benelux suivront certainement.
Et la Grande-Bretagne ? C'est la qu'est I'obstacle ma-
jeur. Elle rejettera sans doute l'idee d'une autorite
superieure a celle de Westminster. II faudra passer
outre a I'opposition anglaise.
Meme sur le continent, il y aura d'enormes obstacles

a franchir. L'idee d'unification est encore prematuree
si peu d'annees apres I'effondrement du totalitarisme
nazi. Bien des esprits restent traumatises par la mons-
trueuse boucherie de la plus sanglante des guerres de
I'histoire. Les demons du nationaiisme se conjugue-
ront avec deux puissantes forces conservatrices en

politique etrangere, le gaullisme et le communisme.
Les industriels seront plus que reticents devant une
Allemagne au dynamisme prodigieusement renaissant.
Et I'appareil du Quai d'Orsay se cabrera certainement
devant une initiative tres peu orthodoxe. II faudra, par
consequent, jouer tres serre.

* * *

Le dimanche 30 avril, Robert Schuman, comme de

coutume, pulse dans la priere et la meditation les for
ces necessaires a la fantastique demarche qu'il va
entreprendre.

* * *

Quand il revient a Paris, le lundi 1®'' mai, il est anime
d'une resolution inebranlable. II est decide a se battre

pour transposer une audacieuse speculation dans
I'epineuse realite politique. II le fera avec I'art con
somme du vieux routier qui, depuis 1919, a appris a
se mouvoir dans les champs mines de la politique. II
salt qu'une grande initiative n'a souvent de chance
d'aboutir que si elle se prepare dans le secret. Et que
I'effet de surprise est determinant dans son succes. Le
Quai d'Orsay sera tenu dans I'ignorance de ce qui se
prepare. Le Conseil des Ministres en sera informe, le
3 mai, mais vaguement et sur le ton detache dont on
parle d'une chose apparemment sans importance.
Seuls deux membres du gouvernement sont pleinement
informes, Pleven et Mayer, tous deux fervents Euro-
peens ; ils soutiendront a fond le Ministre des Affaires



etrangeres quand, le 9 mai au matin, 11 demande le feu
vert au Conseii des MInlstres, en depit de la surprise
algrle de Georges BIdault, qui preside le Gonsell. La
veille, Robert Schuman a confldentleliement sonde
Dean Actieson, secretaire d'Etat amerlcain, de passage
a Paris. Les deux hommes s'estlment beaucoup. Ache-
son se rend le meme jour ̂  Londres et n'en souffle mot
a Ernest Bevin, secretaire au Foreign Office, ce quI lul
sera amerement reproche par la suite.
Toutes ces precautions sent destlnees e eviter les

nombreux risques de torplilage d'une Initiative dont
i'homme polltlque lorrain mesure plelnement la chance
et la portee historiques, mals aussi I'extreme fraglilte.

L'apogee d'une longue carriers

Ce meme 9 mal 1950, le Gouvernement allemand est
reuni a la villa Hammerschmldt, e Bonn. II deilbere
justement sur I'adheslon de la Republlque federals au
Gonsell de I'Europe quand on remet au Ghanceller
deux plls urgents qu'un messager du MInlstre des
Affaires etrangeres franqals vient d'apporter. Adenauer
ouvre le pll offlclel quI contient le projet de creation
d'une Haute Autorlte europeenne pour le charbon et
I'acler; puls II prend connalssance de la lettre person-
nelle que Robert Schuman adresse e I'aml. Le Ghance
ller rallie aussltot le cabinet allemand h ce qu'on
nomme des lors le Plan Schuman. Le Ghanceller a

reconnu Immedlatement que ce Plan etalt le debut de

nous n'en avons pas encore franchi I'etape decisive.
La fin de la journee du 9 mal marque l'apogee solen-

nel de la vie de Robert Schuman. II en est plelnement
consclent. De sa voix retenue et appliquee, II lit, pour
I'Europe et le monde, le texte d'oCi jalllira la grande
aventure europeenne : La paix mondiale ne saurait
§tre sauvegard6e sans des efforts cr^ateurs i la me
sure des dangers qui la menacent... L'Europe ne se
fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensem-
ble : elle se fera par des realisations concretes, cr6ant
d'abord une solidarite de fait...

« L'Inltlative ebloulssante et temeraire de Robert

Schuman, dira Konrad Adenauer, etalt un acte polltlque
d'une extraordinaire signification. Elle lul assure une
place historlque parmi les grands Frangals et les
grands Europeans.»

L'Europe, 25 ans apr§s

Qu'en est-il 25 ans apres ?
L'Europe est aliee blen molns loin qu'on auralt pu

I'esperer. Elle est aliee trop loin pour qu'elle pulsse
encore courlr le risque d'avorter. Depuls peu, elle pos-
sede une tete, le Gonsell europeen. Instrument efficace
fait pour resoudre les contradictions et les tensions
Inherentes a I'assemblage encore heterogene de la
Gommunaute. Elle aura, a partir de 1978, la base demo-
cratlque quI lul manque tant, le Parlement elu au suf
frage direct, Emanation souveralne et signe Irrempla-

Robert Schuman, en compagnie de i'auteur, devant sa malson de Scy-Chazelles

realisation d'un reve quI brulalt son ame de Rhenan
depuls le lendemain de la Premiere Guerre mondiale.
Bonn fait parvenir sur le champ son accord a Paris.
Le Gonsell des MInlstres quI siege depuls le matin a
Interrompu ses deliberations dans I'attente de la
reponse allemande. L'accord Immedlat et sans reserve
de Bonn entraine I'acqulescement des hommes r§unls
k I'Hotel Matlgnon.

Robert Schuman vIent de gagner la batallle la plus
perllleuse et la plus dure de sa carrldre. La vole vers
['unification europeenne vIent de s'ouvrlr. Elle sera
longue et parsemee d'embuches. VIngt-cInq ans apres

qable de la Iegitlmlt6 populalre. Elle poss6de, & Bruxel-
les, un apparell blen rode, susceptible de traduire dans
les falts les decisions d'un ex6cutlf nalssant, et de don-

ner une dimension communautaire aux grandes options
dont depend I'avenlr de I'Europe et, pour une large
part, I'avenlr du monde entler.

Gette Europe quI se cherche encore est confrontee
aux Innombrables problemes surglssant jour apr6s
jour de son devenir et de sa crolssante Integration.
Elle est tout absorbee par ce processes laborleux alors
que I'hlstolre lul asslgne de]k une mission inflnlment
plus Importante que celle quI conslste a se developper



dans le cadre socio-6conomique qui est presentement
le sien. Aucun homme d'Etat europeen n'a cependant
encore eu le courage de s'arracher a la pesanteur
economique ambiante pour proclamer rin^luctabilite
d'un changement radical dans les comportements
individuels et collectifs aux plans economique, social
et ethique. Et ce changement sera dicte par une nou-
velle vision de I'homme et de son univers.
L'Europe unie n'a de sens que si eile prend cons

cience du dramatique defi que revele un avenir ten6-
breux, et si elle releve ce defi sans trop tarder. Une
Europe occup§e a s'enrichir febrilement, a poursuivre
ies chim^res de PNB constituees de fausses valeurs, k
s'encombrer d'objets contestables ou nuisibles, a pol-
luer son air et k empoisonner ses rivieres, toutes
choses aggrav^es au sein d'un March^ commun dont
les richesses en partie artificielles s'additionnent de
celles de chacun des pays membres, une telle Europe
n'a plus de sens en 1975 ; elle constitue une contre-
epreuve du monde futur en gestation. Une teile Europe
devrait provoquer la riposte des hommes lucides. II
faudrait la combattre comme le signe de la perversion
mentale collective qui a produit un syst^me desastreux
pour la vie dans la biosphere. L'homme commence
maintenant a subir les effets de son erreur fatale. Et
ces effets risquent d'etre mortels a long terme.

La demonstration est faite que I'humanite est guett^e
par une crise majeure ou se jouera sa survie. Les im
passes sont d6j^ visibles. L'environnement, I'^nergie,
le dereglement economique, I'epuisement psychique et
I'affaissement moral de la soci^te exc6dentaire de

I'hemisph^re nord ; I'inquietante d^mographie et les
tragiques penuries de la societe d^ficitaire de I'hemi-
sph^re sud menacent de precipiter I'humanite dans
une crise globale ; crise de civilisation aggrav^e d'une
serieuse atteinte a I'epanouissement de la vie sur la
terre. L'inquietante perspective qui s'ouvre k la plan^te
tout enti^re ne souffre pas qu'on poursuive beaucoup
plus longtemps une voie irr§mediablement con-
damnee : la voie purement economique qui passe par
les concepts et les pratiques du profit, de ia compe
tition, de la production indiscriminee, du conditionne-
ment publicitaire auxqueis incitent fondamentalement,
et k des degres divers, le liberalisme individualiste de
I'Ouest comme le collectivisme monolithique de I'Est.
Au regard de la catharsis planetaire qu'on prevoit pour
I'aube du troisieme millenaire I'un et I'autre de ces

regimes economico-sociaux sont deraisonnables et
pernicieux. li faut inventer autre chose. L'Amerique
semble trop conditionnee par I'economie de profit et
le gigantisme mental pour qu'un redressement radical
puisse s'y operer a temps. L'Union sovietique est emp§-
tree dans une doctrine retrograde et un dogmatisme
sterilisant. La Chine poursuit le douloureux enfante-
ment d'un systeme qui ne sera jamais que chinois.
Reste I'Europe, berceau des cultures et de la pens6e

qui ont models ce si^cle et une civilisation mondiale
desormais declinante. Encore qu'elle soit, elie aussi,
profondement engagee dans le systeme de la crois-

sance indifferenciee, I'Europe a su neanmoins preser
ver un certain equilibre entre I'individualisme syst§ma-
tique et le collectivisme dogmatique. Elle demeure
sans doute I'unique region du monde ou puisse s'ope-
rer la salutaire rupture de trajectoire d'ou sortira le
modele nouveau permettant d'ordonner la survie, non
seulement du miiliard d'Europeens, mais encore des
dizaines de milliards d'hommes promis k la terre au
cours du seul XXI® si^cle.

II est superflu de prouver que, dans la dispersion,
les pays europeens sont condamnes, chacun de son
cote, a poursuivre la course insensee de la croissance
pour la croissance ; or celle-ci epuise les ressources,
exacerbe les convoitises et contraint k « exporter les
desequilibres » dans I'incessante lutte centre les mena
ces de recession, de chomage ou d'inflation. Le pro-
ductivisme liberal comme le productivisme commu-
niste condamnent a une fuite en avant, qui essouffle
la plan^te, mecanise et epuise I'esp^ce humaine.

Construire le modele nouveau de societe pour la sur
vie de i'humanite tout entidre, voil^ la vocation de
I'Europe. Robert Schuman I'a pressenti quand il parlait
de « communaute de destin ». Ce module ne saurait ni
s'imaginer en bloc, ni, a fortiori, se construire brutale-
ment d'un coup. II naitra peu k peu — et sans doute
dans la souffrance, comme toute naissance — d'une
« lente derive », d'une succession de micro-decisions
inspirees par une nouvelle anthropologie sociale. Celle-
ci remettra en honneur les principes moraux inaliena-
bles qui sont ceux du Decaiogue et des Beatitudes, et
soumettra aux imperatifs d'une nouvelle ethique ecolo-
gique la concupiscence desordonnee des individus et
des societes. Mais cette derive et ces micro-decisions
doivent etre deiiberement orientees et maitrisees par
le gouvernail europeen.

« Bienheureuse faute » s'est eerie saint Augustin k
la pensee d'un Adam dont la chute a entraine I'incar-
nation de jesus-Christ. Bienheureuse crise de cette

fin de siecle qui contraindra l'homme au choix de
nouvelles valeurs et de nouvelles formes de vie. Celles-

ci seront necessairement conformes aux imperatifs
d'une nature qui possede ses lois propres. Elles
devront aussi respecter les exigences morales et spiri-
tuelles du destin humain qui est d'essence divine.
Cette veritable mutation de civilisation dont I'Europe
doit se faire le creuset impliquera le passage du
« moi » au « nous », de I'avoir a I'etre, du quantitatif au
qualitatif, de I'accumulation au partage. Tout cela une
Europe unifiee doit apprendre a le discerner, puis k le
realiser, consciemment, deiiberement, pas k pas. Pour
sa propre sauvegarde et pour la survie du monde.

Par-deie sa tombe Robert Schuman clame que
i'Europe a procurk k rhumanitk son piein kpanouis-
sement. Cost k eiie de montrer une voie nouvelle L..

car, dit'il, tous les peuples du monde « sont unis pour
le meilleur et le pire dans une commune destinke ̂  ».

^ Robert Schuman : «Pour I'Europe», p. 186, Editions
Nagel, 1963
2 Ibid, page 43.
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Un

assureur

qui prend
des risques

Guillaume le Conquerant, affirme-t-on,
ne put jaraais penetrer dans la Cite de Lon-
dres. Et de nos jours, le souverain britan-
nique ne peut y entrer qu'une fois les des
dument remises, en grande pompe, par le
Lord-Mayor de ce qui fut, et reste encore

a bien des egards, une des principales ci-
tadelles financieres du monde. Si les salles

des conseils d'administration de toutes les

firmes qui font la renommee de la City
pouvaient parler, dit-on, dies reveleraient
certainement maint secret d'Etat et les ve-

nerables directeurs dont les portraits sont
accroches au mur se retourneraient dans

leur tombe. Mais voila que nous avons de-
vant nous un veritable homme de la City,

Frank Ledwith, qui fut partenaire de I'une
des principales societes d'assurances mariti-
mes du monde, et a vecu une carriere
passionnante d'homme engage au sein du
monde de la finance. '

Quiconque a eu affaire avec une com-
pagnie d'assurances sait combien tout peut

y etre complique. Mais quand il s'agit d'une
collision entre trois bateaux, un grec, un

turc et un yougoslave, il est bien difficile
d'imaginer qui peut etre determine comme
responsable. C'est le genre de problemes
qu'a du regler Frank Ledwith. La premide
collision s'etait produite entre deux petro-
liers, dont I'un appartenait a I'armateur grec
Niarchos, et I'autre etait le plus grand de

la marine yougoslave. Une explosion se pro-
duisit, et les deux navires prirent feu. L'un
d'eux deriva et vint heurter un bateau turc

transportant de nombreux passagers, le Tar
sus, qui prit feu egalement. II y eut cin-
quante victimes, et le petrolier yougoslave
brula pendant trente jours sur les rives du
Bosphore.

Inorthodoxe, mais efficace

« Les difficultes pour les assureurs sem-

blaient insurmontables, raconte Ledwith.

Tout d'abord, la somme a couvrir etait de

trois millions et demi de livres, en plus des
polices d'assurance-vie. Ensuite, Grecs,
Turcs et Yougoslaves n'ont pas toujours
ete connus dans I'histoire pour s'entendre
sur toute chose ; et on peut dire de meme

des assureurs qui etaient Anglais, Franfais,
Yougoslaves et Italiens. Ensuite, tous les
temoins du drame — les marins qui se trou-
vaient sur le pont des petroliers au moment

de la collision — avaient peri. Qu'allaient
faire les avocats ?

)> Un collegue yougoslave intervint pour

prouver que cette derniere circonstance pou-
vait constituer un avantage du point de

vue de I'assurance, puisque les deux pro-

prietaires pouvaient, de bonne foi, laisser
tomber leurs plaintes l'un contre I'autre.
Mais il me revint la tache ardue de reunir

tous ceux que cette affaire concernait dans

' Ships that go bump in the night — Hale —
Londres — 1974 — 218 pages — Fr.s. 26,80.



notre salle du conseil a Londres, sans avoir
recours a des avocats. En peu de temps,
un accord fut signe. «Tout a fait inortho-
doxe, devait dire Tun de mes associes».
Mais je savais que nous avions fait la bon
ne chose. Si nous etions alles devant les tri-

bunaux, I'affaire aurait traine au minimum

trois ans avant que les families des victimes
ne resolvent la moindre indemnite. »

Parlant des armateurs grecs, que Ledwith
connait bien, et qu'il se refuse a comparer
tous a quelques milliardaires bien connus,
il raconte une histoire interessante, « un des
plus grands defis que j'ai eu a relever dans
ma vie ». Une delegation de Tensemble des
armateurs grecs s'adressa a la firme ou il

travaillait pour demander une assurance
couvrant I'ensemble de la flotte marchande

hellenique contre les risques de guerre.
C'etait quelque chose d'entierement nouveau.
« Ecrire un contrat d'assurance de ce genre,
assure Ledwith, doit etre aussi difficile que
de composer une symphonie ! » Bien qu'il
y eut quelque soixante firmes a consulter.
Tun des points les plus delicats a regler fut
celui de la remuneration a donner a Tagence
faitiere ou travaillait Ledwith. «Nous ne pou-
vions pas demander moins aux Grecs que
ce que nous demandions aux Anglais, dit-il,
et nous etions dans Tobligation de consti-
tuer des reserves bancaires pour couvrir les
gros risques que nous assurions.»

Conteneurs: une assurance

de porte-^-porte

« Nous etions bloques. Pourtant, dans un
moment de silence matinal, une pensee s'im-
posa; nous devrions demander le meme
prix que celui paye par les Anglais, mais
ne rien demander du tout la premiere an-
nee, et seulement le 50 % dans les quatre
annees suivantes. Cela representait un sa
crifice de plusieurs milliers de livres, pen
dant que le « club des assures » constituait
ses reserves. Mon idee fut approuvee par
le comite directeur a Tunanimite. « Gene-

» reux et digne », me dit-on. Quant au resul-
tat, il me prouva, a posteriori, que nous
n'avions pas eu tort: les reserves s'accu-
mulerent bien plus rapidement que person-
ne ne Tavait prevu, meme pas les Grecs,
et ce fut une tres bonne affaire.» Inutile

d'ajouter que Ledwith est aujourd'hui un
homme fort respecte par tous les armateurs
grecs et leurs collegues turcs, yougoslaves
ou norvegiens.

II y a peu de temps, sa firme se lan^a
dans une assurance d'un type entierement
nouveau pour les conteneurs, ces boites
de metal standardisees qui permettent au-
jourd'hui de transporter des marchandises
par bateau, avion, chemin de fer ou camion.

avec un minimum de manutention. Person-
ne, parmi les assureurs traditionnels, n'etait
pret, puisque personne n'etait en mesure de
determiner dans quelle partie du voyage
elles auraient pu etre avarices. Quand un
groupe d'armateurs suedois se presenta pour
demander une assurance «porte-a-porte»
et non plus « port-a-port», Ledwith et ses
collegues accepterent de prendre le risque.
Mais ils savaient que deux autres societes
concurrentes avaient aussi creuse le pro-
bleme, et ils n'accepterent de se lancer
qu'avec la pleine collaboration de leurs ri-
vaux, meme s'ils risquaient de perdre une
partie du marche. Aujourd'hui, ces trois
societes assurent a elles seules la moitie
des marchandises transportees par conte
neurs dans le monde.

Des dividendes invisibles

Pour Ledwith, le plus grand danger qui
peut menacer une communaute financiere

ne provient pas tant de Tescroc occasionnel,
ou meme du grand nombre de ceux qui
gonflent leurs frais generaux ou trompent
le fisc. « Le plus grand danger, affirme-t-il,
c'est la maladie du materialisme. Des hom-

mes sinceres, qui ont debute dans leur car-
riere avec de solides ideaux de service et

de probite, peuvent s'eloigner par des kilo
metres de papier des vrais problemes de
la vie ; ils y perdent leurs qualites humaines,
faisant passer les choses avant les gens, les
« combines » avant les principes.
» Cela n'a rien a faire avec des doctrines

politiques de gauche ou de droite, ou avec
quelque systeme economique. Certains de
nos theoriciens les plus materialistes veu-
lent faire passer leurs idees inhumaines au
nom du progres social. Tout depend de ce
qu'il y a dans le cceur d'un homme.
» Quelle doit etre la perspective de celui

qui travaille dans le monde de la finance
ou Ton ne parle que d'argent? Est-il pos
sible — et juste — d'y travailler avec la
simplicite et la purete d'un frere mendiant,
de se donner pour chaque jour qui passe
un objectif moral et spirituel ? Tel est pour
moi le defi de la vie des affaires, et celui

que Dieu me lance chaque matin lorsque
je cherche a m'orienter devant Lui.»
Ledwith n'a pas fait fortune. Son but

etait autre. Mais son experience de probite,
le soin qu'il prend, et qu'il a pris, de chaque
personne avec laquelle ses affaires le met-
tent en contact, lui ont accumule des divi

dendes invisibles dont chacun de ceux qui
le rencontrent peut beneficier, que ce soit
a Belfast ou dans un restaurant de la City,
a une rencontre d'industriels a Caux ou sur

le bateau d'un armateur grec.
Paul-Emile Dentan.
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Caux d'une annee a I'autre

3839 personnes de 68 pays ont participe,
au cours de I'annee 1974, a Tune ou i'autre

des sessions de Caux. Le nombre des nui-

tees s'est eleve a 49 045. Ces chiffres figu-

rent dans le rapport annuel de la « Fonda-
tion pour le Rearmement moral » qui vient
de paraitre. Autre fait qui interessera le
public: I'an dernier, les charges resultant
de la marche du centre de Caux se sont

elevees a 2 412 000 francs suisses. Files ont

ete entierement couvertes par les contribu
tions aux frais de sejour des participants
et par des dons, provenant a raison de 40 %
de Suisse et de 49,7 % d'autres pays euro-

peens.

Les conferences de I'ete 1975 auront lieu

du 12 juillet au 14 septembre. «Nourrir
des milliards d'hommes, preserver I'environ-
nement, donner a tous des possibilites d'ins-
truction et de travail, assurer une juste re
partition des richesses et des matieres pre
mieres, peut-on lire notamment dans I'in-
vitation, sont des objectifs qui, pendant le
prochain quart de siecle, mobiliseront les
hommes de toutes origines, le citoyen or
dinaire et le dirigeant, I'homme de science
et de gouvernement, pour qu'ils donnent
le meilleur d'eux-memes. Comment attein-

dre ces buts audacieux dans un monde qui,
malgre tout I'acquis du vingtieme siecle, con
tinue d'etre dechire par les conflits, les hai-
nes, les prejuges ? »

Seminaires, reunions plenieres, echanges

de toutes sortes, films, representations sce-
niques permettront de cerner ces questions
et d'essayer d'y repondre. Comme I'an der
nier, un programme special destine a la
jeune generation sera mis sur pied. Ren-
seignements a nos adresses a Caux et a
Paris.

Dans une ecole americaine

A Richmond, dans le sud des Etats-Unis,

les 500 enfants d'une ecole elementaire dont

98 % des eleves sont noirs ont reserve un
accueil enthousiaste a la pantomime «Le

chien, son os et moi», de Peter Howard,
presentee par 25 de leurs camarades.
La troupe, composee d'enfants de 9 et

10 ans, avait repete durant trois mois. Les
acteurs avaient fabrique eux-memes leurs
masques en papier mache et les costumes
venaient d'un theatre de la ville ou des

greniers d'amis. Les enfants avaient ega-
lement peint une toile de fond representant
Londres. Un inspecteur de I'enseignement
qualifia le spectacle de «tres profession-
nel» et exprima son entier accord avec la
philosophic de la piece.

Panchgani, centre
de rencontres sociales

Depuis plusieurs annees, les responsables
du centre de formation du Rearmement

moral en Inde ont organise avec un inde-
niable succes des seminaires consacres a

I'etude des questions sociales. « La caracte-
ristique de ces seminaires, lit-on dans le do
cument qui fixe le calendrier des douze
sessions de 1975, reside dans le fait que
les participants representent obligatoire-
ment patronat, cadres et ouvriers, pour qu'ils
puissent echanger leurs experiences et exa
miner leurs attitudes respectives. Par la re

cherche de « ce qui est juste » et par I'etude
des causes humaines des « accidents de par-
cours » qui se produisent dans I'industrie,
ces seminaires vont bien au-dela des pro-

blemes techniques et abordent la question
fondamentale du changement de I'homme.
Des delegations venues des centres indus

tries de Delhi, Poona, Bombay, Calcutta

et representant le textile, la metallurgie, les
cimenteries et les industries electriques ont

deja participe a ces rencontres. Le deuxieme
des seminaires de 1975 a reuni 60 delegues

representant neuf entreprises.

« L'Echelle »

en schwyzerdutsch

Pour aider les eleves d'une classe qui
n'avait pas la reputation d'etre particulie-
rement facile, un professeur de lycee de la
region de Berne a monte avec eux la piece
de Peter Howard L'Echelle. Quatre repre
sentations ont ete donnees dans I'eglise du
village, ainsi que dans une salle de Berne
meme. Les eleves, pour qui ces representa
tions marquaient la fin de leurs etudes se-
condaires, avaient etudie ensemble le texte
de la piece depuis deux ans. Aussi, chacun
des jeunes acteurs participa-t-il intensement
a I'aventure. « Cela n'a aucun sens de jouer,
devait commenter I'un d'eux, si Ton ne vit
pas aussi I'esprit de la piece. Celle-ci m'a
beaucoup apporte et je considere comme
un honneur d'avoir contribue a transmettre

le message de Peter Howard.» Coincidence
inattendue ; une de ces representations avait
ete fixee pour le jour meme du 10= anni-
versaire de la mort de Peter Howard.

A Panchgani ;
session

en plein air
d'un s^minaire

r^unissant

patrons, cadres
et ouvriers

m
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Quand I'homme

s'emancipe...
par Victor Sparre

En guise d'introduction a une soiree
artistique a Caux, en septembre 1974,
au cours de laquelle I'ecrivain et com-
positeur russe Alexandre Galitch avail

interprete plusieurs chansons de son
pays, le peintre norvegien Victor
Sparre s'etait exprime de fapon Ires
spontanee sur certains de ses themes
favoris: I'homme et son Createur,
I'artiste et son oeuvre. Nous avons Jug^
interessant de reproduire ici ces re-
marques telles qu'elles ont ete faites.

Pourquoi Dieu a-t-il cree rhomme ? A
cette question, que je me suis souvent po-
see, je ne trouve que cette reponse: II a
cree rhomme pour se connaitre lui-meme.
On ne peut se connaitre dans le vide.

C'est pourquoi Dieu a cree. II a cree I'hom
me a son image afin que I'homme devienne
un miroir dans lequel il pourrait se voir
lui-meme. Mais quelle ressemblance y a-t-il
entre I'homme et Dieu ? Je ne pense pas
qu'il s'agisse d'une similarite physique. La
ressemblance est dans la capacite creatrice.
Ainsi done la creativite est le plus profond
secret de la vie : nous sommes tous con-

cernes puisque nous avons tous ete crees a

I'image de Dieu.
Faisons I'analogie avec I'auteur dramati-

que. II cree un certain nombre de person-
nages qu'il veut voir reagir de telle ou telle
maniere tout au long de son ceuvre. Mais il
s'aper9oit que lorsque ses personnages ont
pris vie, ils se mettent a se mouvoir selon

une intrigue qui leur est propre et qui n'etait
pas tout a fait prevue par I'auteur. C'est la
un processus dont tout artiste fait I'expe-
rience. C'est vrai du peintre. Le tableau,
une fois termine, ne se presente jamais de
la fafon dont I'artiste I'avait tout d'abord

imagine, parce que Ton ne peut dominer
I'acte createur. La creativite possede son
propre elan. Ainsi I'auteur qui met en mou-

" L •• d
I  . ;'-i» *
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«Le pere perdu», de V. Sparre, version moderne du «fils prodigue» (Galerle
nationale, Oslo)

vement ses personnages decouvre qu'ils rea-
gissent parfois a I'oppose de ce a quoi il
s'attendait; celui qui devait tomber amou-
reux de celle-Ia, s'eprend au contraire d'une
autre. Voila aussi ce qui est arrive a I'hom-

L'autorite contestee

Dieu s'etait fait une certaine idee du mon-

de et avait dote I'homme, a son image, d'une
volonte independante. Et cet homme, ou-
bliant qu'il devait etre un miroir de Dieu,
s'est mis dans la tete qu'il etait bien plus
amusant de se connaitre lui-meme.

L'art aussi suit une meme evolution. Au

debut, l'art trouvait sa signification dans le
fait d'offrir une image toujours plus claire
de Dieu. Puis I'homme s'est mis a penser ;
« Non, je prefererais me representer moi-
meme. Je veux developper ma propre per-

sonnalite.» Nous en sommes ainsi arri

ves a I'epoque de I'individualisme, que ce
soit en science, en art, en tout. "Voila qui
ressemble a revolution de I'enfant: au de

but, celui-ci se contente d'accepter son pere,
sa mere et leur autorite, mais lorsqu'il atteint
I'age de la protestation, il se dit: « Non,
je ne vais pas tout accepter qui vienne de
mes parents. Je dois decider par moi-me-
me.» Ce refus I'amene parfois a ne rien
decider du tout, c'est-a-dire a faire simple-
ment le contraire de ce que disent ses pa
rents.

Revenons a notre point de depart. Les
arts et les sciences n'ont pas echappe a ce
processus. Les artistes se sont dit: « Nous

ne prendrons plus notre inspiration aupres
de Dieu, mais aupres de l'art lui-meme.»
L'art a ainsi perdu le message qui lui don-
nait tout son sens et Ton en est venu au

stade que nous connaissons actuellement ou

nous disons que l'art n'a pas de signification



et ou les artistes eux-memes pensent que

I'art est mort.

L'histoire de I'enfant prodigue est bien
connue. Que donnerait cette histoire, trans-
posee a notre epoque ? Le fils prodigue
d'aujourd'hui estime qu'il ne s'est pas mal
debrouille. II ne connait plus I'etat de pau-

vrete qui I'amenerait a supplier son pere
de I'accueillir au foyer. J'ai essaye de fixer
sur la toile cette situation nouvelle. On voit

dans ce tableau un jeune homme traversant

une cite ; un homme age vient a sa ren

contre ; son pere. Celui-ci s'agenouille de-
vant son fils et lui demande ; « Puis-je a

nouveau reprendre place dans ta vie ? » Est-
ce la ce qui se passe a I'heure actuelle ?
Feut-on voir une nouvelle union se dessiner

entre I'homme et son createur ? II y a 2000

ans, alors que le monde antique volait en
eclats, Dieu s'est fait homme pour redescen-

dre sur la terre et sauver une civilisation

qui s'ecroulait. Cela est-il a nouveau vrai au-
jourd'hui ?

Les aveugles nous apprennent
a voir

J'ai un ami qui est aveugle, mais il voit
en fait plus loin que quiconque parce qu'il
possede une faculte de penetrer le present
et I'avenir dont ne disposent que peu d'hom-
mes doues de la vue. Nous en sommes arri

ves a un point ou les aveugles vont nous
apprendre a voir et ou des hommes prove-
nant des Etats athees temoigneront d'une
foi plus engagee que la notre.

Pendant la guerre, j'ai ete convoque au-

pres d'un service de I'occupation nazie en
Norvege. Je me suis entendu dire: « Vous
etes Juif! » J'ai repondu que, a ma connais-
sance, je n'avais en moi qu'un soixante-qua-
trieme de sang juif. « Alors, m'a-t-on retor-

que, a vous de prouver que vous n'etes pas
coupable d'etre Juif ! » Dans ma surprise,
j'ai repris : « De quelle culpabilite s'agit-il
la? »

Par la suite, j'ai souvent repense a cet

episode. Je me suis en effet decouvert cou
pable : en tant qu'homme, je suis coupable ;
coupable d'etre blanc, d'etre noir, jaune et
brun. En ma qualite d'homme, je suis res-
ponsable des choses terribles que I'homme
a faites a son prochain tout au long des
siecles. Puis-je trouver le pardon 7 La race
humaine peut-elle retrouver son pere et,
avec Dieu, retrouver cette creativite qui don-
nera cette derniere touche au tableau mer-

veilleux d'un monde nouveau, sanctifie ?

J'en vois par centaines les signes avant-cou-

reurs. Nous devons simplement nous rap-
peler qu'au bas de cette grande peinture,
c'est la signature de Dieu qui doit figurer.

Inverser le courant

Peu de peuples au monde ont souffert
plus profondement des peines du deracine-
ment, d'etre depossedes ou non representes.
La seule fafon pour le peuple juif de faire
profiter de son immense somme d'expe-
rience de l'histoire tous les Juifs, Israel et le

monde entier est de les traiter avec la com

prehension et la compassion que lui-meme
n'a jamais revues, inversant ainsi la catas-
trophique succession d'evenements qui me
nace de I'engloutir et le monde egalement.

Yehudi Menuhin

Lettre au Monde.

Cet acte extraordinaire...

Pourquoi majorer jusqu'a I'absolu la part
des responsabilites sociales 7 Cette part
existe, mais, a cote d'elle, existe aussi la

part des responsabilites personnelles : ce qui

revient a chacun, sa decision et son orien

tation propres, cet acte extraordinaire, des
millions de fois repetes, qui permet a I'etre
humain de tenir dans la tempete, de se re-
dresser, s'il est courbe par la defaite ou le
sort, et de « resister » envers et contre tout,

en temps de guerre comme en temps de
paix, selon les normes de sa conscience —
cette voix que nul au monde n'a le pou-
voir de faire taire.

Marcelle Aumont, dans son ouvrage

Pour le troisieme age.

A pied et en voiture

J'ai eu I'occasion de rencontrer recemment

dans leur chateau de Baden-Baden des Al-

lemands de gauche. J'etais le seul a m'etre
rendu a pied au chateau. Les autres etaient
tous venus en Mercedes et Ton m'a traite

de « conservateur »...

Vladimir Maximov

Interview a Construire.

Boite a lettres

Votre article «II y a dix ans mourait
Peter Howard » m'a beaucoup touche par
le fait que vous ayez su, en quelques mots,
rendre toute la profondeur de son etre, de

sa conviction et de son appel. Merci !
A. de T., Zurich.

C'est avec beaucoup d'interet que j'ai lu
la rubrique « Une entreprise luciferienne »
de R.-E. Lejeune. C'est exactement cela
que nous attendions depuis longtemps!
Alors surtout, ne vous arretez pas en si bon
chemin. E. V., Le Lode.

Je regrette de voir dans la Tribune de

Caux un article si essentiellement negatif

et passionnel que celui sur Freud. On ne
peut bien juger d'une chose qu'en etant
objectif. M. B., Geneve.

Je trouve Particle sur la Grece et Chypre

fort interessant et vous remercie pour I'in-
teret que vous manifestez a I'egard de mon

pays. A. Protonotarios,
Ambassadeur de

Grece en Suisse.

La Winterthur-Accidents
est toujours pres de vous.
Meme a I'etranger!

Societe suisse d'assurance

contre les accidents

40, av. du General-Guisan,
8401 Winterthur



Son extraordinaire longevite
est la seule chose qui puisse freiner
la demande de la Zenith Defy.

Son solide boTtier en acier
inoxydable de premier choix sert de
coffre-fort a un mouvement a haute
frequence (28800 alternances par
heure) qu'ii protege a jamais des
chocs les plus dangereux, grace a
un systeme de suspension i'entou-
rant d'un cercle amortisseur. Get

ouvrage d'une technique micro-me-
canique poussee
a son extreme com-

prend aussi un
verre mineral resis

tant aux rayures,
solidement ancre

dans racier.

II maintient a I'exte-

rieur tout ce qui
estindesirableal'in-

terieur, surtout I'eau et la poussiere.
Mais comme toute montre

Zenith, la robuste Defy n'a
requ son nom que lorsque le dessin
de son cadran fume, la sobriete
recherchee de ses aiguilles et sa
lunette polie furent parfaits.

Ms s'harmonisent avec ele

gance et les elements d'acier

0m
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du bracelet, une exclusivite Zenith,
sent assembles avec une telle

precision qu'il s'adapte au bras avec
autant de souplesse que le cuir.

Le representant Zenith le plus
proche vous en dira volontiers
davantage sur cette piece maTtresse
de Zenith. Meme s'il sait qu'apres
la Defy, vous n'acheterez plus

jamais de montre.

Modele reproduit
ref. 010210380. Acier.
Suspension du mouvement
brevetee. Automatique.
Etanche. Changement ultra-
rapide de la date. Verre
mineral trempe. Bracelet ex-
clusif. Se fait aussi en
montre pour dames. Autres
modeles avec jour
et date.

A partir de Fr. 370.—

The quality goes in before the name goes on.

Zenith Time SA—Le Locle/Suisse. Une entreprise iBsjair


