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machines a laver
lave-vaisselle
refrigerateurs
congelateurs
cuisinieres
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La remise en cause des bastions tradition-

nels de notre societe democratique est, dans
le sillage de I'effritement des valeurs morales

et humaines, un des phenomenes les plus
graves de notre epoque. Quelle institution,
quel groupe d'hommes, laquelle des dernie-

res democraties restantes vont subir en 1976

ces coups de boutoir aux effets destructeurs ?

On tremble devant ces perspectives et pour-
tant personne ne veut de ces bouleverse-

ments, ni du statu quo, pas davantage des
reformettes.

Demeure la perennite de I'homme renou-

vele quotidiennement, qui se soumet, de son
plein gre, a la plus difficile des remises en

cause. Pas la remise en cause « a la mai 68 »,

souvent vide de contenu, mais celle, plus
humble, plus discrete, plus radicale, par la
quelle chacun de nous, chaque jour, refait
le point de sa vie, les yeux fixes sur cette
boussole de I'absolu dont parlait recemment
a la television, et avec grand courage, un

prelat frangais.
A I'heure des voeux, si difficlles a formu-

ler, risquons celui-ci: que cette remise en
cause, cette recherche des voies ou le regard
humain ne penetre pas, debouche pour nos
nations sur de vrais changements et sur ce

monde nouveau dont, envers et contre tout,

Noel demeure le signe eternel.

La reforme des enseignants
La «reforme de I'enseignement» reste

une question permanente. Chaque nouveau
ministre se doit d'en presenter une. Cepen-
dant, tout amenagement des programmes
ou des methodes d'enseignement bute neces-

sairement sur la question de fond — que
personne n'ose aborder vraiment — la re

forme des enseignants.
Un lyceen nous ecrit, remarquant que,

pour la plupart, ses camarades sont tres peu
conscients du role complet des professeurs :
« C'est, pour la majorite, un personnage neu-
tre qui doit seulement faire assimiler des

connaissances a ses eleves. On pourrait, pour-
quoi pas, le remplacer par une machine. »

Farce qu'ils savent qu'un cheminement

nouveau leur est demande, quelques ensei
gnants suisses ont pris I'initiative de convier
leurs collegues d'autres pays a Caux cet ete.
Ils comptent bien ne pas esquiver I'interro-
gation qui leur est soumise.
Pour stimuler la reflexion de chacun, nous

publions aujourd'hui plusieurs textes ; R. F.
Lejeune nous livre un plaidoyer pour I'edu-
cation globale ; Ph. Lobstein parle du grand
educateur qu'est Soljenitsyne ; un professeur
d'ecole normale pose des questions pertinen-
tes en vue de cette conference ; quant au
professeur Morf, de Montreal, il souligne
I'apport du psychiatre C. G. Jung a I'analyse
de notre temps.

Forfait
Declaration de forfait! C'est ce a quoi a

failli arriver I'equipe de la Tribune de Caux
lorsque, au moment de remettre manuscrits

et documents a I'imprimeur, nous nous trou-
vions toujours sans « billet» pour agremen-
ter cette page. L'inspiration ne se commande

pas et I'humour ne se laisse pas coucher sur
papier aussi aisement qu'on le souhaiterait.
Tourmentes par cette lacune, nous avons

laisse fuser les suggestions : I'un de nous
voulait parler du seul mouvement de libera

tion dont il n'a jamais ete question: celui
qui permettrait aux gauchers de tous les pays
de trouver leur identite. Un autre, s'amu-

sant que tant de peuples utilisent un mot
etranger pour designer une realite par trop
courante: putsch, pronunciamento, coup

(en anglais), voulait en tirer un profond en-
seignement pohtique comme si un tel phe-
nomene venait toujours de I'exterieur. Idees

qui, helas ! firent toutes long feu.
De guerre lasse, nous avons abandonne,

esperant que la nouvelle annee verra le re-

tour de nos muses et que peut-etre un lecteur
nous adressera quelques lignes ou se retrou-
veront I'humour, la profondeur et la pointe I

Les redacteurs



pSur^e

par Rene-Francois Lejeune

Pour Guvrir son dossier sur {'education la « Tribune de Caux » a interviewe
M. Rene-Franqois Lejeune, 53 ans, pere de dix enfants, dont deux orpheiins
noirs bresiiiens adoptes. Professeur agrege et directeur de i'Ecole interna-
tionaie de Geneve qui compte quelque 2250 eieves de 80 nationalites,
M. Lejeune est pionge depuis plus d'un quart de siecle dans I'univers de
■'education.

Tribune de Caux: M. Lejeune, vous qui
etes un educateur de vocation et de profes
sion, que signifie concretement le terme
education, que suppose le fait d'eduquer un
etre humain ?

RFL: Qu'il est temeraire de s'appeler
educateur! Pire, de se dire educateur pro-
fessionnel! L'education etant I'acquisition
autant que la transmission d'un savoir vecu
et experimente, de comportements de nature
sociale, culturelle, morale, religieuse, qui
naissent, s'affirment, s'enrichissent ou chan-
gent tout au long de la vie, comment pour-
rait-on oser en faire une profession ?

Tribune: Pourtant, les «educateurs»
n'ont jamais ete aussi nombreux que de nos
jours. II y a eu, dit-on, plus d'educateurs
professionnels depuis la Seconde Guerre
mondiale qu'auparavant dans toute I'histoire
de I'humanite.

RFL : Comme en beaucoup de domaines,
une navrante confusion regne en celui de
l'education. Le meme mot recouvre des rea-
lites tres diverses. Le terme « education»
est de plus en plus employe dans les pays
francophones dans son sens anglo-saxon ; il
est reduit a I'acquisition de connaissances
scolaires. En ce sens la meilleure education.

c'est celle qui vous mene finalement aux
titres et aux functions les plus rentables.
C'est une signification terriblement restric
tive, une veritable mutilation. II eut mieux
valu conserver la distinction entre education
et enseignement, «Erziehung und Unter-
richt )> qui prevalait jusqu'en 1960 environ
et qui etait moins reductionniste.

Tribune : Si l'education ne se reduit pas
a I'aproche scolaire, comme dans son sens
anglo-saxon, ni a la formation du caractere,
des comportements, du sens moral en vue
de I'insertion sociale, comme on I'entendait
dans sa signification traditionnelle, quelle
pourrait alors etre sa troisieme dimension ?

RFL: Vous faites bien de parler de troi
sieme dimension, a condition de la relier
aux deux autres suivant le fameux principe :
« distinguer pour unir ».

Education est I'un des mots cles de la
destinee de I'homme. Pour en comprendre
toute I'importance, il faut d'abord s'inter-
roger sur la nature de cette destinee. La
reponse que vous y apporterez eclairera le
sens profond du mot education. En somme,
il y a autant d'educations qu'il y a de con
ceptions du phenomene humain.

Pour eclairer la destinee de I'homme,

M. Lejeune et sa petite-fille Nathalie.

j'emprunterai la belle proposition de Fran
cois de Sales : « L'homme est la perfection
de I'univers, I'esprit est la perfection de
I'homme ; I'amour est celle de I'esprit; et
la charite celle de I'amour.» Quand un
maitre de la langue se double d'un saint, il
faut se mettre a son ecoute. La proposition
salesienne dit tout. Elle dit ce qu'EST I'hom
me. Toute l'education doit se resumer dans
I'effort de se rapprocher de cet etre fonda-
mental. «Deviens ce que tu es. » Un tel
effort ne cessera jamais. Mais aussi, tant
qu'il se poursuit, il portera des fruits.

Tribune : On est loin de la conception
actuelle et traditionnelle de l'education. Mais
n'est-ce pas la de I'abstraction platonicienne,
une idee pure ?

RFL: D'abord Platon n'etait pas si
abstrait que cela. II a place des etoiles dans
le del de I'homme. Le jour ou vous les
eteindrez, I'homme sera jete dans le gouffre
noir du neant. Les etoiles sont inaccessibles,
mais ne sont-elles pas la, bien reelles !

La proposition de Francois de Sales n'est
si forte que parce qu'elle saisit la destinee
humaine dans sa totalite. L'education, elle
aussi, doit etre totale, mieux, globale. On
voit que I'aspect scolaire n'en forme qu'une
partie. De meme I'acquisition de comporte
ments polices.

Tribune : Cette education globale, que Ton
aimerait que vous definissiez mieux, a-t-elle



jamais existe dans I'histoire, est-elle simple-
ment possible ?

RFL : Question pertinente. L'objet meme
de notre conversation, c'est d'arriver a mieux

cerner le contenu d'une veritable education

de rhomme.

Commenfons par un rapide survol de son
histoire.

Jusqu'au XIX^ siecle, I'education scolaire
a ete elitiste. Par la force des choses. La

societe manquait de moyens pour la genera-
liser.

L'education grecque de I'Antiquite, inspi-
ree d'Aristote, etait etroitement liee a la
formation politique et culturelle dispensee
a un petit nombre. Les Remains, logiques
et organisateurs, transforment l'education en
instruction reglementee avec maitres remu-
neres. L'Eglise reprend ce role a la chute
de I'Empire remain, en accentuant les fins
dernieres de I'homme, oubliant quelque peu

le « dominez et soumettez la terre » de la
Genese. Elle conserve ce role jusqu'a la
Renaissance. A partir du XV« siecle se met
progressivement en place la structure et les
methodes de I'education scolaire moderne.

On y introduit I'etude des sciences, tout en
continuant d'ouvrir aux valeurs morales et

spirituelles, du moins jusqu'a I'apparition
des « maitres du soupfon » de I'Encyclope-
die. C'etait I'amorce d'une education globale,

mais encore reservee a une infime minorite.

C'est au XVIE sitele, avec Comenius et

d'autres, que se fait jour I'idee d'une ecole
commune et egalitaire. II faudra deux siecles
d'efforts pour la realiser dans les pays avan-
ces. Le XX= siecle la generalise pour un tiers
environ des enfants des hommes. Elelas ! a

mesure qu'elle se generalisait, I'ecole s'ap-
pauvrissait dans sa substance ethique et
spirituelle. On commit une autre erreur. On
confisquait litteralement le temps de I'enfant
et de I'adolescent pour le consacrer exclusi-
vement aux disciplines cognitives et discur-
sives, comme si I'homme etait un pur esprit.
On ignorait qu'il avait un corps, des mains,
avec leur immense potentiel, qu'il etait une
parcelle de I'univers avec lequel il fallait le
mettre en harmonie. Dans les pays latins,
c'etait pousse a I'absurde.

Tribune : Ainsi vous recusez la distinction

entre education technique, moderne et classi-

que.

RFL : Non seulement je la recuse, mais

je pretends que la societe s'est engagee dans
une impasse en generalisant le type d'ecole
elitiste du passe. La production, a la chaine,
de dizaines de millions de specialistes, d'ex-
perts, de diplomes superieurs, assistes d'enor-
mes legions de cols blancs a survolte la

megamachine technologique et economique
et provoque la prodigieuse acceleration d'un

progres incontrolable. La monstrueuse pous-
see du XXi^ siecle est un phenomene malsain,

celui de I'apprenti sorcier.

L'education globale enseignera a I'homme

a se situer sur la courbe totale de I'histoire

humaine ; chaque generation doit contribuer
a la construction du grandiose edifice de

I'humanite. La notre a voulu tout faire et

tout achever. II n'y a jamais eu, il n'y aura

peut-etre jamais plus de generation aussi
faustienne, aussi vorace que la notre. L'ecole
de forfage y porte une lourde responsabilite.

Tribune : Nous voila loin de l'education

globale de I'individu !

RFL : Au contraire, nous sommes au cceur

du debat. L'education globale ne vise pas

seulement des fins individuelles, elle situe

le destin de la personne humaine dans une
perspective universelle qui integre les don-

nees de I'histoire, de I'espece, de la biosphere
sur laquelle I'homme est greffe. Avec ses

connaissances et ses outils I'homme peut
desormais projeter et realiser un developpe-
ment optimum.

Tribune: Ces perspectives ne different
guere de l'education totale telle qu'elle est
con9ue en Union sovietique et en Chine.

RFL: En effet. Sauf sur un point fonda-
mental qui change tout.
Les democraties liberates auraient beau-

coup a apprendre des ecoles sovietiques et

chinoises. J'ai visite des ecoles a Moscou

ou Ton percevait un depouillement, une in-

tensite et une curiosite intellectuelles, une

proprete physique et morale assez exception-

nels de nos jours. Je me garderais, bien
sur, de les donner en exemple. Marx et

Lenine n'engendreront jamais I'homme total,

encore moins la vision globale du destin
humain. II y manque la dimension essen-

tielle, la perception spiritualiste, sacree de
I'univers, et de I'homme qui en est le som-
met.

Tribune : Cette dimension est egalement
absente de l'ecole « neutre » occidentale. On

ne pourra sans doute jamais plus la reintro-
duire.

RFL: Detrompez-vous. Je reviens d'un

voyage aux Etats-Unis. Ce qui m'a le plus
frappe, c'est un grand questionnement spiri-
tuel. Les colleges et les universites s'inter-

rogent sur la place que la foi, la spiritualite,
les valeurs morales durables doivent occuper

dans leurs investigations, dans l'education.

Apres les exces du materialisme freudien,

une vague d'essence religieuse est en train
de se preparer. Elle submergera le monde
occidental au cours de la prochaine decennie.
On se rapprochera d'une education globale.

Tribune : Quand I'atteindra-t-on ?

RFL: Sans doute jamais entierement.
N'oubliez pas que l'education est une de
marche qui s'etend de la naissance a la mort.
La condition humaine etant blessee a la

racine de I'etre, les fruits que I'homme pro-
duit ne peuvent etre parfaits. Ils peuvent
tendre a la perfection. La societe n'est si
agitee que parce que les postulats ideologi-
ques pretendent a la perfection. Les systemes

politiques, sociaux ou economiques parfaits
ne sont que de dangereuses utopies.

Tribune : De l'education, vous divergez

sur la politique.

RFL : Parce que la politique c'est encore
l'education. Le mot « eduquer » signifie mal-
heureusement « conduire hors ». II aurait du

signifier « conduire vers ». C'est I'objectif

final qui importe, et non I'etat premier. La
vie est mouvement vers une fin qu'il faut
saisir de plus en plus clairement a mesure



que Ton avance. C'est cela Teducation glo-
bale, cette prise de conscience de plus en
plus aigue de robjectif final qui se trouve
en avant de notre vie personnelle. Et de
rhistoire de notre espece. II ne faut jamais
dissocier les deux. Tout au long de la vie,
I'education aide Tindividu a developper ses
aptitudes, a acquerir des connaissances, a
assimiler des valeurs, a se forger des com-
portements qui, d'une part, facilitent son
insertion sociale et, d'autre part, le porte a
son accomplissement personnel le plus eleve.
Cela commence dans le sein de la mere et

cesse au dernier soupir, la naissance et la
mort elles-memes etant des actes educatifs.

Encore une fois, dans une telle perspective,
I'education scolaire ne represente qu'un frag
ment de I'education globale de I'etre humain,
celle-ci etant simplement plus intense durant
la periode de I'enfance et de I'adolescence.

Voila pour I'individu, qu'il ne faut pas
separer de I'ensemble dont il fait partie. Sous
I'influence de Rousseau, du romantisme, du

positivisme et des approches sensorielles de
I'acquisition des connaissances, le tout bai-
gne, au XX^ siecle, dans un insidieux freu-
disme, I'education occidentale est devenue

outrageusement individualiste ; le spectacle
pathetique de tant de jeunes desarmes de-
vant les defis de I'existence, incapables de
s'astreindre a une discipline morale, eteints
a toute lumiere spirituelle, est I'un des fruits
amers de I'education individualiste. II faut

cesser au plus tot ce massacre. L'enfant qui
nait aujourd'hui vivra dans un monde de
douze milliards d'etres humains, alors que
la terre n'en comptait pas deux milliards a
ma naissance. Si on ne lui donne pas, des
son jeune age, I'habitude de raisonner en
fonction de cet ensemble de douze milliards

d'etres humains avec les gigantesques pro-
blemes que cela souleve, I'avenir maudira
les mauvais relais educatifs que nous aurons
ete, tout occupes a magnifier les envies et
les instincts de Paul et de Brigitte. Appren-
dre a penser et agir en fonction de I'huma-
nite, voila encore une dimension globale
essentielle de I'education. Dans mon enfance,

une catastrophe a I'autre bout du monde
n'affectait personne de ce c6te-ci de la pla-
nete. Aujourd'hui une mauvaise recolte de
ble aux Etats-Unis ou en Russie provoque
des remous planetaires. Tout commence a
se lier dans des interdependances de plus en
plus complexes, y compris les cycles de la
biosphere comme ceux de I'eau ou de I'oxy-
gene. Nous aUons, qu'on le veuille ou non,
vers « une seule terre ». Plus tot on suscite

la conscience de ce phenomene irreversible,
mieux I'homme dominera son destin a I'aube

du troisieme millenaire.

Tribune: Comment I'ecole peut-elle con-
tribuer a cette prise de conscience ?

RFL: II faudrait de longs developpe-
ments.

En deux mots. L'enseignement actuel est
analytique, lineaire, sequentiel. II etudie les
elements fondamentaux des sciences d'apres
une progression logique. L'explosion du sa-
voir rend cette methode de plus en plus
aleatoire. La connaissance devra s'organiser
par voie interdisciplinaire, embrasser des
systemes, c'est-a-dire un ensemble d'elements
en interaction. La peau, le sang, la cellule,
une maison, une societe sont des systemes ;
la pianete en est un. Cette education syste-
mique, globale elle aussi, preparera les es-
prits a saisir les petits et grands probltoes
de I'humanite dans leur ensemble. La fin de

I'ere analytique, qui nous a valu la poussee
technologique demesuree, marquera le debut
d'un epanouissement global de I'homme.
Tribune : L'ere « systemique », pour em

ployer votre terminologie, est-ce pour de-
main?

RFL: Demain, c'est un pas de plus vers
Dieu. Ce Dieu, que I'Enfant de Bethleem
nous a devoile sous les traits d'un pere
aimant, a institue un ordre du monde avec

des lois immunables. Toute la sagesse de Dieu
est engagee dans une creation obeissant a
ces lois. L'ordre du monde ne releve pas de
decisions arbitraires. Dans une insolente

demarche prometheenne, l'ere analytique a
tente de creer son propre ordre du monde.
Toute la sagesse de I'homme nouveau con-
siste a sonder les lois immuables de l'ordre

divin de I'univers et a les integrer dans son
existence. C'est par la qu'il se fera de plus
en plus I'image meme de Dieu.
Toute I'education doit tendre a cueillir une

a une dans le ciel ces etoiles si reelles, et a

les deposer au fond de I'ame humaine
qu'elles eclaireront de leur douce lumiere.
C'est I'ame pleine d'etoiles que I'homme
avance le mieux sur sa voie divine.

En depit de tout.

Soljenifsyne educateur
par Philippe Lob stein

Si eduquer I'homme, c'est le faire sortir
de lui-meme, I'eveiller a la pleine conscience
de I'humain, lui ouvrir les chemins de la

liberte et de la responsabihte, a la rencontre
des autres, Alexandre Soljenitsyne merite,
plus que tout autre ecrivain actuel, d'etre
appele I'educateur de I'homme contempo-
rain.

Le pedagogue

Educateur, il I'a ete au sens etroit du mot

lorsque apres sa deportation, exile dans le
Kazakhstan, puis rehabilite et revenu a Ria-
zan, il a enseigne les mathematiques, la phy
sique et I'astronomie. D'apres le temoignage
de ses eleves et de ses coUegues d'alors, il
savait creer dans sa classe une intense atmo

sphere de recherche et de creation, tout en
etant tres exigeant. «II sera toujours mon
ideal », a dit une de ses eleves, dix ans apres
avoir suivi ses cours. Un de ses collegues,

apprenant qu'il allait quitter l'enseignement
pour se consacrer a I'art d'ecrire dira : « C'est
une erreur. L'enseignement etait sa voca

tion. » Dans ses nouvelles et ses romans

apparaissent bien souvent des figures atta-
chantes de professeurs. Ainsi I'heroine de
Pour le bien de la cause, Lidia Gueorguievna,
rencontre ses eleves sur un chantier benevole,

« se plonge dans leurs regards, dans leurs
sourires confiants » « a I'age ou il est si facile
de les orienter sur la voie du beau et du

bien ». Le directeur du college considere que
son role « ne consiste pas a dieter ses ca
prices, mais simplement a etre le point de
concentration, de rassemblement de gens

s'accordant une confiance mutuelle, habitues
a travailler en commun ».

La lumiere de la conscience

Les experiences extremes qu'a vecues Sol
jenitsyne, la guerre, les camps, le cancer, au
lieu de developper en lui leurs germes de
mort, ont ete d'une terrible fecondite. Accule
au choix fundamental: devenir moins qu'une
bete ou rester un homme veritable, I'homme

qui a sa vie a prefere la «lumiere qui est
en lui», « subit peu a peu une transforma-



tion merveilleuse». De violent, 11 devient

patient. D'implacable, il devient comprehen-
sif. «Ici, on est a I'ecoute de la voix qui
vient des profondeurs et qui, dans le contort
et I'ambition, etait etouffee par le vacarme

exterieur. » « ... Voila pour tes pensees une

direction fructueuse, inepuisable : fais I'exa-
men de ce qu'a ete ta vie... Oui, tu as ete
mis en prison pour rien, tu n'as pas a te
repentir vis-a-vis de I'Etat ni de ses lois.
Mais vis-a-vis de ta conscience ? Vis-a-vis de

tel ou tel ?... » {Archipel du Goulag 11.)

Sur les chalits des prisons et des camps,

Soljenitsyne examine sa vie a la lumiere
impitoyable de I'absolu, decouvre I'homme
qu'il etait et devient un homme nouveau.
Sous ses dehors de brillant officier, il se

reconnait dur, hautain, penetre de sa supe-

riorite, « faisant tourner son ordonnance en

bourrique», envoyant ses soldats reparer

sous les obus des fils arraches dans le seul

but de ne pas s'attirer les reproches de ses

superieurs. « ... Je me targuais de desinteres-

sement et d'esprit de sacrifice, alors que

j'etais pret a devenir bourreau... » (Archipel
du Goulag I). A cette image s'oppose, dans
Aoiit 14, celle de I'officier Vorotyntsef, qui
s'identifie a ses hommes fourbus, « se four-

re lui-meme sous leurs capotes imbibees de

sueur, sous les courroies qui sciaient les
epaules », leur explique humblement la situa
tion qui est desesperee, et leur dit: « Freres,
nous n'avons pas interet a nous sauver aux

depens des autres... » Quand il demande des

volontaires, tous sont volontaires...

C'est la force de la conscience qui pousse
Innocent Volodine dans Le premier cercle
a telephoner a son vieux docteur pour le
mettre en garde, tout en sachant que le poste
est ecoute. II risque sa liberte et sa vie, mais

alors seulement «il sent une grande paix
descendre sur lui » et trouve la veritable

liberte.

Ainsi encore, Gleb Nerjine quitte la « cha-
rachka », ce centre de recherche scientifique
organise avec des detenus, ce premier cercle
des enfers, pour un camp du Grand Nord,
oil ce qui I'attend, c'est la taiga et la toun-
dra, le pic et la brouette, les rations fame-
liques... Mais la paix regnait dans son coeur.
II etait habite par I'intrepidite de ceux qui
ont tout perdu...

Les criteres de I'absolu

Les hommes ainsi renouveles se recon-

naissent a ce qu'ils ne font plus aucun com-
promis avec le mensonge ni la haine et qu'ils
sont prets a affronter, comme Soljenitsyne
lui-meme, la mort pour que la verite se fasse
jour.

Soljenitsyne d la conference de presse qu'il adonn^e aux Editions du Seuil, e Paris, en jan-
vier 1975.

Le jour de sa derniere arrestation et la
veille de son bannissement, il a remis cha-

cun d'entre nous devant le choix ; participer
au mensonge qui ne peut se maintenir que
par la violence, ou se secouer pour devenir

un homme honnete, ne dire ni n'ecrire au-

cune phrase qui ne soit conforme a la verite,
ne ceder ni a la peur, ni au desir de plaire,
ou de succes. « La se trouve la cle de notre

liberation : le refus de participer personnel-

lement au mensonge. Qu'importe si le men
songe recouvre tout, s'il devient maitre de

tout, mais soyons intraitables au moins sur

ce point: qu'il ne le devienne pas par moi. »
Un autre signe du changement, c'est la

compassion infinie pour I'ennemi. « Rien ne
favorise autant I'eveil de I'esprit de compre
hension que nos propres fautes. Quand on
me parle de I'insensibilite de nos fonction-

naires, je me revois avec mes galons de capi-
taine conduisant ma batterie a travers la

Prusse ravagee et je dis: «Nous autres,
» avons-nous ete meilleurs ? »

» Quand on me fait remarquer avec amer-
tume la mollesse de I'Occident, sa myopie
politique, ses divisions, son desarroi, j'invo-

que le passe; ceux d'entre nous qui ne sont
pas passes par I'Archipel ont-ils eu des pen-
sees plus fermes, plus fortes ? »
La compassion de Soljenitsyne pour les

« Vlassoviens », ces unites antisovietiques
recrutees par les Allemands parmi les pri-
sonniers russes, a ete telle qu'il a ete accuse
de complicite avec eux alors qu'il les a com-
battus sur le front et qu'il a passe un jour
(il se I'est reproche plus tard) sans dire un

mot devant un « Vlassovien » prisonnier, en-
sanglante, fouette par un sergent a cheval,
et qui appelait au secours... « Qui est plus
coupable ? Ces jeunes gens accules a la mort
et au desespoir, ou la patrie qui les a aban-
donnes ?... »

Enfin, dans ses lettres au patriarche Pime-

ne et au pere Jeloudkov, Soljenitsyne rap-
pelle qu'il s'agit de «reeduquer le monde
qui nous entoure par des sacrifices person
nels ». A la fin de sa Lettre aux dirigeants

de rUnion sovietique, il rappelle qu'il est
pret a faire le sacrifice de sa vie.

Le combat pour I'homme

En ecrivant ainsi, il a conscience de pren-
dre une lourde responsabilite devant I'his-
toire de la Russie et par la meme, ajouterons-
nous, devant I'histoire du monde. Pour qui
I'histoire n'est pas un enchainement inelucta
ble, mais une suite de noeuds, un enchevetre-

ment de decisions d'hommes, ordinaires ou

extraordinaires, le combat pour I'homme,
c'est aussi le combat pour changer la vie et
I'histoire. Seule la realite de I'education, la

recreation de I'homme selon la justice et la
verite, la « pravda », « peut mettre en cause
et renouveler les fondements de notre civili

sation » (O. Clement: L'esprit de SoljMt-
syne).

Couverture : Photo Danielle Maillefer



Conference d'enseignants a Caux: 24 juillet - 3 aout 1976

Pourquoi cette conference ?
Nous sommes alies poser cette question

aux deux enseignants bernois que en ont
pris rinitiative: M. Peter Kormann, directeur
du centre de documentation pedagogique du
canton de Berne, et M. Peter Hegi, directeur
de I'ecole pour enfants deficients mentaux
de ia viile de Berne. Ce qui ieur tient ie plus
e cceur: que cette conference ne soit pas une
rencontre de specialistes qui discutent, en
vase clos, de probiemes qui Ieur sont propres,
mais que ies dialogues de Caux soient axes
dans une perspective piuridisciplinaire.

«Cette idee, nous dit M. Kormann, est ie
resultat de mes recherches. li y a deux ans,
j'ai travailie dans ie cadre d'une commission
charges de preparer des directives pedago-
giques pour i'education sexuelle. Je vouiais
avant tout eviter que I'on tombat dans une
approche purement materialiste de cette ques
tion si controversee. J'ai ainsi ete amene k

lire Ies ceuvres de plusieurs psychoiogues et

bioiogistes allemands et autrichiens qui me
sont vite apparues comme remarquables, et qui
m'ont entraTne bien au-deie de i'objet de mes
recherches. Le professeur Franckie, de Vienne,
par example, cherche avant tout autre de
marche e definir le sens de la vie; pour iui
il exists dans i'homme une voionte de decou-

verte qui est ia reponse k ce «vide existen-
tiel» qui caracterise trop souvent i'homme
d'aujourd'hui. La quete d'un but k I'existence
iui paraft ainsi celui auquei doit tendre touts
education. Avec plusieurs de mes coliegues
nous travail ions sur ces theses; nous ai me
rlons poursuivre ce travail k Caux avec des
hommes de tous Ies horizons que preoccupe
aussi i'interdependance des sciences de i'edu
cation. »

M. Peter Hegi sort alors de son porte-docu-
ments la volumineuse correspondance que
Ies deux educateurs bernois ont deje repues
des quatre coins du monde k propos de ia
rencontre projetee. II y a le des lettres de

Japonais qui annoncent Ieur venue k fin juil
let ; d'educateurs beiges qui deplorent le fait
qu'au monologue de mai 68 aucun vrai dialo
gue n'ait succede, souhaitant que celui-ci
s'engage a Caux avec ceux qui sont Ies pre
miers concernes, c'est-^-dire Ies jeunes. II
y a aussi une int^ressante correspondance
avec des educateurs des pays de I'Est r^fu-
gi^s en Occident, qui soulignent que «la
science de la psychologie ne doit en aucun
cas se developper sur un acquis du pass^ ;
elle doit au contraire deboucher sur une 6cole

d'humanisme vivante, ouverte a tous, et sur
une responsabilit^ accrue pour le destin de
I'homme d'aujourd'hui ».
Rendez-vous done k Caux pour des jour-

nees qui promettent d'etre passionnantes.
Reut-etre parce qu'aucun «comity» n'en a
decide I'ordre du jour, mais qu'eiles seront
anim^es par des hommes ne craignant pas
d'aller k contre-courant des philosophies ma-
t^rialistes de {'education.

Questions d'un professeur franpais

Apprenant I'initiative prise par des ensei
gnants suisses d'organiser une conference k
Caux sur {'education, je voudrais Ieur livrer
Ies questions suivantes.

L'enseignement subit Ies consequences de
i'evolution de notre societe de plus en plus
compartimentee: on enseigne Ies mathema-
tiques, la cuisine, I'equitation... tout y passe.
Mais on ne salt plus conduire I'enfant vers
sa stature d'homme. Les enseignants ne sa-
vent plus ce qu'est {'education, et parfois ne
veulent pas le savoir I «Ce n'est pas notre
affaire, disent-ils, nous devons d'abord ins-
truire.»

Dans nos ecoles normales, on parle beau-
coup de sciences de {'education, mais pres-
que plus de I'art d'enseigner. C'est deje tres
significatif, car on croit de plus en plus qu'il
suffit de connaitre la discipline qu'on ensei
gne, et d'avoir appris toutes les ressources
d'une psycho-pedagogie scientifique pour
pouvoir enseigner. II faut surtout savoir; on
ne dit plus : « II faut surtout etre ». Que sign!-
fie aujourd'hui « ktre une personne » ?
Dans la meme perspective, nos futurs insti-

tuteurs etudient longuement I'anthropologie
sociale (deux heures par semaine dans nos
ecoles normales franqaises) mais ignorent
I'anthropologie morale et spirituelle. Entre au-
tres choses, iis etudient tous les condition-
nements defavorables que la societe impose
aux enfants, mais ne Ieur proposent pour en
sortir rien d'autre que la contestation ou la
revolts. N'y a-t-il pas d'autres voles ?
Les enseignants eux-memes sont soumis

aux « appareils » mis en place par le minis

ters (done le gouvernement), ou le parti poli-
tique, ou le syndicat, ou la classe. Et ils sui-
vent les consignes et les mots d'ordre... sou-
vent comme des moutons de Panurge. Cette
soumission se traduit dans la vie de I'en-

seignant par la peur, principalement sous
trois formes correspondent aux diff^rents
« corps constitu^s » :
— La peur de « Monsieur I'lnspecteur» qui

souvent paralyse touts initiative dans la de
marche p6dagogique. Certains professeurs ont
mis, dans quelques lyc^es, I'lnspecteur k la
ports, ce qui est une faqon comme une autre
de manifester cette crainte de I'appareil ad-
ministratif.

— La peur du «qu'en dira-t-on » lorsque
I'enseignant est inscrit k un parti ou lorsqu'il
est affilie k un syndicat, ce qui I'empeche
de rencontrer le colldgue de I'autre parti, ou
de I'autre syndicat, et surtout I'empeche de
travailler avec Iui en touts confiance pour le
bien de ses 6l6ves.

— La peur des k\kves de la classe, qui se
traduit par deux attitudes aussi n^fastes I'une
que I'autre :
— soit une attitude laxiste : on laisse fairs...

parfois m§me sur le conseil du proviseur
du Iyc6e I « Ne nous attirez pas d'en-
nuis...!»

— soit une attitude d§magogique: on
donne syst^matiquement raison aux k\k'
ves dans toutes leurs demarches.

Les enseignants ne savent meme plus com
ment se Iib6rer, et en priv§, ils avouent Ieur
amertume, Ieur inquietude, et m§me Ieur
lachete. Mais souvent la confidence s'acheve

par: « On ne peut pas fairs autrement». Com
ment Ieur rendre la llbertk ?

En France, plus qu'en Suisse ou en Angle-
terre, notre enseignement dit «la'ique» a
entraTne nos educateurs k etablir une dicho-

tomie rigoureuse entre la culture et la foi,
au detriment de I'une ou de I'autre. Devant les

exces des « ideologues» de tout bord qui,
eux, n'hesitent pas k lier etroitement Ieur
ideologie k Ieur enseignement, ies enseignants
Chretiens sont peut-etre les seuls, en France,
k redecouvrir les vertus d'une ecole vraiment

laique, c'est-a-dire respectueuse des convic
tions profondes des eievss et des parents.
Comment eclalrer et soutenir son enseigne
ment par sa to! ?

II nous parait urgent de definir une nou-
velle perspective de {'education, qui permette
k I'enseignant comme k I'enseigne de decou-
vrir une vraie liberte. Cette liberte ne peut
etre fondee que sur la decouverte d'une exis
tence personnelle. Or, comme i'ecrit Olivier
Clement, la personne n'est pas un objet de
connaissance («Questions sur I'homme»,
p. 37), elle est toujours unique, comme Test
la vocation qui Iui est adressee. Et cette voca
tion ne peut etre reconnue que par I'ecoute
secrete, silencieuse, de la voix interieure,

que les Chretiens designent peut-etre trop
facilement par la voix de Dieu. C'est pour
quoi la personne reste un mystere qui ne
peut s'analyser scientifiquement; et c'est en
meme temps le secret de la liberte de tout
homme. Comment alder nos collkgues et nos
kikves k redkcouvrlr ce secret ?

Gabriel Boulade

8



Autour

thS55?*

Chant de I'Asie

en Gronde-Bretagne
de notre correspondant

S'ils ne le savaient pas deja, les membres de la troupe de Chant de I'Asie
ont pu rapidement constater que la Grande-Bretagne, ou ils se trouvent
depuis la fin du mois d'octobre, est an pays en crise. Le premier ministre
lui-meme annonce des jours sombres et ne voit pas de solution aux pro-
blemes economiques. Le Livre blanc du gouvernement sur la devolution des
pouvoirs de Westminster aux assemblers regionales galloise et ecossaise,
loin de desarmer I'elan nationaliste, risque de renforcer les revendications

independantistes. La publicite faite au petrole de la mer du Nord a coupe
le pays de ses partenaires europeens, alors que les benefices futurs en sont
deja hypotheques dans le deficit chronique de la balance commerciale.
Bombes et balles ont tue et tuent encore en Ecosse du fait de I'armee «tar

tan » (un groupe nationaliste ecossais), en Irlande et au cceur meme de
Londres ou le touriste, le passant, le commer9ant, I'ecolier, courent des
dangers quotidiens.

Pourtant, a Aberdeen, le « Texas du nord », dans les chantiers navals

de la Clyde, a Londres, dans le bassin minier du pays de Galles, dans le
cadre historique de runiversite d'Oxford, les jeunes Asiatiques ont rencontre
par milliers des gens qui cherchent avec sincerite des solutions nouvelles.
Face a la crise, que pouvait apporter a I'Angleterre un programme de

representations musicales donne par de jeunes Asiatiques ?

Dans leur extraordinaire variete, les personnes ayant signe Tinvitation a
Chant de I'Asie (eveques et vedettes du sport, patrons et dirigeants syndica-
listes, parlementaires de partis opposes, leaders de communautes d'immigres)
desiraient de I'aide avant tout pour elargir leur horizon.
Chant de I'Asie — dont certains membres ont connu la guerilla, le ter-

rorisme ou les combats de jungle — montre, en relatant des histoires vecues,
qu'il y a mieux que la violence et que I'Asie, tristement connue uniquement
pour le fracas des bombes, devrait I'etre surtout pour la voix qui parle a
chaque cceur. Or, le soir meme de leur premiere representation londonienne,
une bombe de I'lRA explosait a un mille de la. Un journal local pouvait
ainsi titrer le lendemain ; « Une explosion de bombe... une voix interieure ».
A la fin de chaque representation, le public entier, encore dans la salle,

demeurait silencieux quelques instants. « Merci pour ce temps de silence,
devait commenter un parlementaire. Je n'ai jamais fait I'experience d'un
tel moment dans ma vie. Quel genie ! Nous autres, hommes politiques,
sommes quelquefois de tels comediens. Vous avez decouvert un nouvel

element dans le jeu entre les acteurs et le public : Dieu et I'ecoute divine. »
De son cote un membre du conseil de la Federation des syndicats, profon-
dement trouble par le « terrible egoisme qui regne en Angleterre », ajoutait;
« J'ai ete etonne par le pouvoir du temps de silence durant la representation.
Souvent j'eprouve le besoin de m'eloigner des problemes, mais cet instant
de silence est quelque chose de tout different. » Ainsi, deux heures de decou-

verte de I'Asie se muaient en un defi au peuple anglais pour qu'il s'attaque
a cet egoisme.

A I'invitation de deputes des partis travailliste, conservateur et liberal.

SMdi Iw • ■wOHIm. Orwi
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Dans le West End de Londres, le Theatre
Westminster annonce «complet». Trois se-
maines, Chant de I'Asie s'est donne a gulchets
fermes.

Suresh Chandra, le metteur en scene, Inter-
viewe a la television d'Aberdeen. En Ecosse
comme au pays de Gailes, les membres de la
troupe ont eu de nombreux contacts avec les
responsables nationalistes.



A la Chambre des Communes, des deputes de tous partis organlsent
un lunch pour des membres de Chant de I'Asie.

certains membres de la troupe ont ete refus a dejeuner aux Communes.

« Vous faites beaucoup pour nous rappeler ce en quoi nous devons croire

et comment nous devons nous comporter I'un envers I'autre, a declare I'un
de leurs hotes. Un autre depute devait dire de son cote: « La politique a
toujours ete I'art du compromis. Mais nous avons, ces derniers temps, deroge
aux principes moraux fondamentaux. Sans ces principes, il n'y aura bientot
plus de politique. »
Par milliers, les Britanniques qui eurent la chance d'etre en contact avec

Chant de I'Asie ont entrevu un nouvel espoir et retrouve le courage de croire
que chacun d'entre eux comptait et que la vraie source de sagesse reside

dans I'ecoute silencieuse. Comme I'ecrivait le redacteur du journal du College
Imperial de Londres en resumant ce qu'a ete cette campagne : « Voila que
le continent qui a vu naitre toutes les grandes religions du monde fournit

un espoir nouveau a tous ceux qui sont disposes a ecouter. » Quant a I'arche-
veque de Canterbury, il ecrivait dans une lettre au moment de I'arrivee

des jeunes Asiatiques : « Je ne pense pas que leur venue a cette heure soit

I'effet du hasard. Elle s'inscrit dans un plan qui nous concerne tous. »

Andrew Stallyhrass

Bombay
Le diaporama Lumieres sur les collines,

realise dans les favelas de Rio de Janeiro, a

ete presente recemment lors d'une reunion
de I'Association civique de Bombay, orga
nisation qui s'occupe de resoudre les pro-

blemes d'hygiene, de mendicite, d'habitat,

de transports publics, etc., de la metropole

indienne. Le maire de la ville et le gouver-

neur de I'Etat du Maharashtra etaient pre

sents. L'epouse de ce dernier prit la parole
pour souligner que «les choses n'ont pas
change a Bombay parce que nous avons

cru que c'etait a quelqu'un d'autre d'agir ».

Le parallMe entre les conditions de vie pre-
valant a Bombay et a Rio a ete releve par
nombre de spectateurs.

Caux

Le lancement de I'edition franfaise du

livre relatant le combat du syndicaliste noir
sud-africain Philip Vundla a ete marque a

Caux par I'intervention d'un ancien cama-

rade de Vundla vivant en exil en Suisse,

M. Jakob Nyaose. Les deux hommes, qui

habitaient la meme rue, s'etaient connus lors

des actions menees par Vundla pour orga

niser les ouvriers africains des mines.

M. Nyaose avait ete temoin du changement

qui avait amene Vundla a affirmer que
«Noirs et Blancs appartiennent a I'Afri-

que du Sud et ont tous besoin de changer » ;
il a remercie les Editions de Caux de rendre

ainsi hommage a I'une des grandes figures
de son pays.

Etats-Unis

L'edition americaine du Livre Noir et

Blanc vient de paraitre, a I'initiative des edi
tions internationales Pauline, par la maison
Alba House Communications. Cette version,

qui va etre diffusee a travers les Etats-Unis,

a ete completee par des exemples tires d'eco-

les et d'universites americaines.

Lorraine

Sous le titre «Rearmement moral: le

desir d'une societe plus juste », Le Republi-
cain Lorrain du 26 novembre rend compte

de la reunion publique qui a eu lieu recem

ment au foyer socio-culturel d'Uckange, ville
du bassin de fer de Lorraine. Au programme
de cette reunion, a laquelle participaient le

maire de la ville ainsi que les nombreuses

families de la region qui avaient accueilli,
il y a quelque temps, les membres de la trou

pe de Chant de I'Asie, figurait la projection

du diaporama Lumiere sur les collines.

★ ★ ★ ★
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La mission bresiiienne

d'un ouvrier nantais
L'automne dernier, Rene Prou, 49 ans,

cinq enfants, ouvrier chaudronnier d Nantes,

acceptait 1'invitation qui lui etait faite par
des syndicalistes bresiliens, de leur apporter
pendant un mais I'experience acquise durant
vingt annees de devouement a ses camarades.

(Voir Tribune de Caux, nov. 75, N° II.)
Feu apres son retour, dans une salle voi-

sine de I'usine Creusot-Loire ou il travaille,

Rene Prou donnait un compte rendu a une
centaine de personnes qui s'etaient interes-
sees a sa mission. L'auditoire, tres jeune,
etait assez exceptionnel: a cote de ses pro-
pres camarades aux convictions tres diverses,
on voyait deux conseillers generaux, le pre
sident de la Chambre d'Agriculture, le presi
dent du Syndicat patronal de la metallurgie
nantaise et le pre.ddent de la Caisse d'Allo

cation familiales de Loire-Atlantique dont
Rene Prou est un des administrateurs.

De I'expose il ressbrtait que Vouvrier nan
tais avait, en I'espace de quatre semaines,
etabli une communication profonde avec des
Bresiliens de toutes conditions. II avait ete

accueilli par des dirigeants ouvriers d Rio
et a Gdiania, consulte a Brasilia par des
ministres, regu chez les «favelados» et
ecoute par des patrons.

J'ai commence men apprentissage d'ou-
vrier chaudronnier chez Sudry a Nantes fin
1940. J'avais 14 ans, c'etait I'occupation alle-
mande, le rationnement. On faisait dix heu-

res par jour. Les chaudronniers recevaient

des cartes de travailleurs de force. Et moi

aussi. J'avais droit a un litre de vin par jour !
Beaucoup plus que mon pere qui etait pein-
tre.

En 1943, on eloignait les jeunes des villes
a cause des bombardements. Je me suis

refugie chez des cultivateurs. Pendant un
an et demi, j'ai fait le paysan, plantant, arra-
chant les pommes de terre et m'occupant des
bestiaux. C'est dans cette region au nord de
Nantes que j'ai connu Mathilde, dont les

parents etaient fermiers. Quelques annees
plus tard, nous nous sommes maries.

1 Avaient repondu a I'invitation bresiiienne
entre autres : deux militants de la puissante
Federation anglaise des ouvriers du transport,
un responsable syndical des dockers de Brook
lyn (New York), un porte-parole des ouvriers
du vetement d'Afrique du Sud.

Rene Prou se defend d'avoir joue un role

special puisqu'ils etaient de six a dix' dans
chacune des entrevues, mais il faut avouer
qu'en maintes occasions c'etait I'ouvrier

frangais dont on demandait la pensee et les
avis sur les questions fondamentales qui se
posent au Bresil.

« Dans la vie, on gagne du temps a etre
direct, remarque Rene Prou. Le represen-
tant du ministre du Travail participait aux
travaux de cloture du seminaire syndical de
Petropolis ou les representants d'environ un
million de salaries ont elabore une charte

commune; sincerement desireux de faire
osuvre utile, il nous demandait ce qui serait
le plus important.

» J'ai repondu : Assurez-vous qu'il puisse
y avoir partout des delegues syndicaux elus.
Et qu'ils soient proteges. »
Dans un monde ou tant de gens se pre-

occupent de ne froisser personne Rene Prou
est un cactus pour ses amis comme pour ses

adversaires. Passionne de verite, il eprouve
aussi intensement le besoin d'unite. Sa voca

tion personnelle, son travail se sont orientes

constamment sur ces deux etoiles. Mais lais-

sons-le parler.

Rene Prou.

La maison Sudry m'a reembauche a la
Liberation. Je n'etais plus apprenti mais on
ne me donnait pas le salaire complet d'un
ouvrier. Le delegue n'a pas voulu intervenir
pour moi. J'avais a peine 19 ans. Un jour
j'ai dit au directeur : « Vous avez refuse ma

demande d'augmentation de 0,50 E de I'heu-
re, je demande mon compte. » Le vendredi
soir, avant la sortie, il me fait appeler. « Tu

es une belle tete de cochon, dit-il avec bon

homie. Tu veux partir ? Tu auras 0,60 F
d'augmentation, et tu resteras. »

Je suis parti quand meme. Je I'avais dit.
Ma parole comptait. II fallait le faire... mal-
gre les 60 centimes I

— A quelle date etes-vous entre a I'usine
des Batignolles et comment etes-vous devenu

delegue ?

— En 1948, au retour du service militaire

qui m'a fait connaitre le Maroc. L'usine

recrutait des chaudronniers. On faisait des

locomotives. C'etait encore tout pres de la
fin de la guerre. En ce temps-la les ouvriers
etaient syndiques en tres grand nombre ; la
GOT notamment etait toute-puissante. Pour
les augmentations ce n'etait pas le contre-
maitre mais le delegue qui tranchait.
Un jour de 1951, un camarade Chretien

qui etait alors notre chef de file a I'usine
nous a reunis au cafe des Trois-Pigeons. II

decidait de quitter son emploi aux Batignol
les pour se consacrer au syndicalisme. II

aurait moins de salaire, pas de temps libre,
des privations et meme des souffrances. Je

n'ai jamais oublie ce moment de camaraderie

et d'engagement.

Un an plus tard il y eut des elections de
delegues. Je me suis presente avec mon
syndicat, la CETC. J'ai ete elu. Notez que
dans mon atelier jusque-la, sur 70 j'etais le
seul a etre inscrit a ce syndicat. Tres vite
nous etions 23.

— Devoue aux autres, cela veut dire n'etre

presque jamais a la maison. Que pensait
votre femme de tout cela ?

— Ma femme a souffert comme toutes

les epouses de syndicalistes. Vu mon tempe
rament, elle se disait sans doute qu'il ne
pouvait en etre autrement.

Vous savez, il y a en I'homme la partie de
lui-meme qui evolue, qui se transforme, et
puis ce que j'appelle le temperament, quasi-
ment impossible a changer. J'etais comme
cela. Mathilde a vaillamment tenu le coup.

C'est bien grace au Rearmement moral

que ma femme accepte aujourd'hui ce qui
autrefois amenait tant de peines a notre
foyer.

En 1955, on m'a propose une bonne place
dans les bureaux : « Vous avez 3 enfants,

une gentille femme qui les eleve bien. Celle-
ci merite de vivre dans de meilleures condi

tions. Songez a votre propre sante et a votre

avenir. »

La conversation s'etait engagee a pen pres

comme ceci: «Vous luttez pour quoi,
M. Prou ? — Pour plus de justice. »

II faut dire que nous habitions en ce
temps-la dans les cites en bois de la Baratte,
ou regnait une solidarite magnifique, mais



c'etait des baraques. Dans la notre, j'ai du
installer I'eau car 11 n'y en avait pas. Nous

y avons vecu 13 ans.
J'ai repondu: «Assurement je souhaite

avoir les avantages que vous m'offrez, ma
femme les merite, mais quand tout le monde
les aura. Vous ne m'auriez pas fait cette
offre si je n'avais pas ete delegue. »
— M. Prou, ce qu'on peut faire pour un

on ne peut le faire pour tous, me retorqua-
t-il.

A deux autres reprises, du temps ou j'etais
delegue, on m'a offert une bonne place dans
I'usine. J'ai refuse de meme.

— Ces sacrifices, cette passion de la jus
tice ant marque votre vie. Parians de la deci
sion qui vous a conduit au Bresil.

— Jusqu'en juillet dernier, des divergences
de vue me separaient d'un de mes fils. C'est
celui-la, au mois d'aout, qui m'a le plus
encourage a partir. L'unite a laquelle j'aspi-
rais dans mon foyer, I'appui materiel d'amis,
de camarades qui sont d'horizons tres eloi-
gnes, voire de bords hostiles, furent autant
de signes.

— Pouvez-vous resumer ce qui vous a

le plus frappe au Bresil ?

— Les couleurs de peau differentes ! La-
bas, c'est un gage d'union. Les Bresiliens

sont tous tres fiers de leur pays. Pourtant

le salaire minimum est tres bas et le taux

d'inflation m'a choque. Nous n'etions pas au
Bresil pour donner notre avis sur la forme
du gouvernement ou la valeur du systeme.

Le pays est immense. L'Etat de Goias, ou
est situee Brasilia la capitale federale, com

mence seulement a exploiter des richesses
minieres uniques au monde. A I'exception
du petrole, le Bresil possede a peu pres tou-
tes les matieres premieres.

L'avenir du Bresil depend beaucoup d'une
question de confiance.

— Mais les idees genereuses et les pro-
messes ne creent pas a elles seules la con-
fiance I

—• Les Bresiliens sont presque tous des
croyants. II en est peu qui ne portent sur la

poitrine un pendentif, une croix de bapteme.
Eh bien, la ils ont tout pour construire la
confiance. II faudrait que ceux qui portent
la croix sur la poitrine la portent aussi dans
leur coeur. Ils trouveront la voie vers une

societe neuve, la voie du partage. C'est le

veritable amour, au service du prochain.

On ne peut arreter les cceurs ; 11 ne se
construit rien de durable dans la haine ou

la division, qui provoquent toujours un es
prit de revanche. C'est vrai pour le Bresil.
C'est surtout vrai pour la France.

(Propos recueillis par Maurice Nosley)

Deux livres pour 1976

Lettres de Theophile Spoerri

Nous avons annonce la publication d'un
recueil de la correspondance du professeur
Theophile Spoerri. Precisons qu'il s'agit d'un
ouvrage entierement bilingue: les lettres

ecrites a I'origine en allemand sont egale-

ment reproduites dans leur traduction fran-
faise et inversement. Cet ouvrage, fidele
reflet de la fafon dont s'exprimait Theophile
Spoerri, qui maitrisait les deux langues avec

un art consomme, est done parfaitement et
dans sa totalite accessible aux lecteur de la

Tribune de Caux qui ne sauraient pas I'aUe-
mand.

« Un grand nombre des premieres comme
des dernieres lettres constituant ce recueil

furent adressees a la famiUe, ecrit son fils

Pierre dans la preface de ce petit ouvrage.
Ces lettres contenaient toujours un melange

peu commun de choses personnelles et uni-
verselles, de philosophie et de politique, de
choses lues et de choses vecues.

» Pour nous autres qui avons vecu pres de
lui au cours des dernieres annees de sa vie,

deux traits de son caractere ressortent tres

clairement. On a souvent parle de sa « veine
pedagogique », de sa capacite — vive jus-
qu'aux derniers jours — d'exprimer de vastes
ensembles d'idees en termes et images sim

ples, accessibles a tous. Le deuxieme trait
de caractere, celui qui lui ouvrit jusqu'a la
fin les esprits et les cceurs de la jeune gene

ration, etait ce que Ton peut appeler sa

« veine dialectique ». II savait, comme peu
d'autres, entrer en contact avec les plus ren-

fermes et penetrer, en dialoguant, jusqu'aux
problemes les plus profonds de notre exis
tence. »

Theopil Spoerri persbnlich — Lettres a ses
amis. 224 p. Editions de Caux — F.S. 10.—,
15 FF. Disponible a nos adresses.

La foi sans appret

Un ouvrage d'aspect anodin a paru recem-

ment qui contient des tresors *. Les sceurs
de la communaute protestante de Pomeyrol,

situee au point de jonction des departements
du Gard et des Bouches-du-Rhone, consi-

gnent simplement, sans appret, des evene-

ments vecus au fil des ans. Certains recits

captent votre attention pour un moment,

d'autres vous poursuivent longtemps, tant est
manifeste le lien invisible qui unit ceux qui
prient, ceux qui ecoutent, ceux qui marchent
dans la foi, meme a tatons. A une conver

sion, dont on suit le cheminement craintif,

ou brutal, succede un fait banal, mais ou

transparait un visage, une lumiere. Et sur
tout des miracles, relates discretement, com

me chuchotes, pour qu'ils ne perdent pas
leur fraicheur. A lire par petites gorgees.

* Le Chant des bien-aimes, 264 p.. Edi
tions Oberlin - Pomeyrol.

Pasteur ou mouton

« Je me refuse a etre un inconditionnel de

la nouveaute, car je ne pourrais plus etre un
inconditionnel du Christ. L'Evangile n'est
pas neutre, mais ne contient pas de pro
gramme politique, ni de gauche, ni de droite.
J'estime que la mission d'un eveque n'est
pas d'etre un demagogue, mais un guide. Un
pasteur n'a pas a devenir un mouton. »

Mgr Elchinger
Eveque de Strasbourg

Le pouvoir sans halo

« Je n'ai pas perdu le pouvoir, car c'est
Dieu qui le detient. Si je me sens prive de

quoi que ce soit, ce n'est de ma part que de
I'ambition. »

Un ministre australien demis,

avec tous ses collegues, lors de

la crise constitutionnelle de

novembre.

Manuellement votre

Apres son discours a I'Ecole des Arts et
Metiers, M. Valery Giscard d'Estaing a re

pondu a un journaliste qui s'etonnait d'en-
tendre un homme comme lui faire I'eloge

du travail manuel: « Si les gens ne parlaient

que de ce qu'ils connaissaient, le monde
serait un grand silence. »



C. G. Jung
et son analyse
de notre temps

Essai d'interpretation
de Gustave Morf

psychiatre a Montreal

1975 marque le centieme anniversaire de la naissance d'un
Suisse eminent, Carl-Gustav Jung, dont la contribution originate
a la psychanalyse merite d'etre beaucoup mieux connue. Dans
ce numero, qui sort de presse avant la fin de I'annee 1975, nous
sommes heureux de pubiier i'article que nous envoie le psy
chiatre Gustave Morf, de Montreal, qui est connu notamment
pour son etude sur les motivations des militants du « Front de
liberation du Quebec », parue sous le titre : Le terrorisme que-
becois.

Au milieu d'un monde qui chaque jour
risque davantage de sombrer dans le chaos
moral, economique et politique, un fait sub-

siste, porteur d'espoir. Malgre les forces du
mal dechainees par la cupidite, le terrorisme

et la haine, en depit de la vague toujours
grandissante du mepris de toute loi morale

ou politique, derriere les puissances anar-

chiques que d'aucuns esperent encore pou-
voir contenir par la repression policiere,
sinon par la dictature, apparaissent des idees
revolutionnaires susceptibles de changer le

cours de I'histoire. Aux grands maux les

grands remedes. Or, c'est precisement aux
epoques les plus troublees que Dieu envoie
les moyens les plus puissants. Ces remedes,

cependant, ne tombent pas du del, ils sont

vehicules par des hommes. C'est quand
I'empire romain sombrait dans I'immoralite,

la cruaute, I'abus du pouvoir que les disci
ples du Christ sont apparus, d'un coin obscur
et peripherique du monde d'alors. Ils ap-
portaient avec eux — et vivaient — un mes
sage qui seul pouvait sauver le monde de

I'ultime desastre.

Dans ce monde en desarroi qu'est le no
tre, il y a pourtant des hommes et des fem-
mes qui sement aussi les germes d'une societe
nouvelle. On n'a qu'a assister a une confe
rence de Caux pour s'en convaincre. Par

ailleurs, un nombre grandissant de savants
se sont interroges et s'interrogent anxieuse-

ment sur les causes du chaos qui nous me
nace et sur les moyens d'y remedier avant

qu'il soit trop tard. Parmi ces chercheurs
figurait deja le psychiatre C. G. Jung (1875-
1961), dont on celebre cette annee le cen-

tenaire.

Originaire de Kesswil, petit village de
Thurgovie en Suisse, il fut eleve d'abord

dans le canton de Zurich et ensuite a Bale,

ou son pere etait pasteur. Dans son autobio-

graphie, Jung decrit celui-ci comme un hom-

me fort instruit mais dont la foi etait surtout

verbale et dogmatique. Quant a sa mere qui,
semblait-il, avait peu de foi, elle croyait
davantage a la realite des phenomenes spi-
rites. II n'est done pas etonnant que le jeune
Jung, lors de sa premiere communion, « ne

sentit rien ». A I'age de 20 ans, il s'interes-

sait davantage aux esprits qu'a Dieu, car
lui et sa mere entreprirent de nombreuses
seances spirites avec un medium qui n'etait
autre qu'une de ses cousines. Ces experien
ces furent d'abord couronnees de succes (il
se passait des choses tout a fait inexplica-
bles) mais, avec le temps, le medium se
desinteressa et les seances ne donnerent plus
rien. Entre temps et guide par deux reves,
Jung s'etait tourne vers la science medicale,

tout en gardant un interet special pour les
mysteres de Fame humaine. Une fois ses

etudes terminees, il choisit la specialisation
la plus ingrate de la medecine, la psychia-
trie. Par une heureuse coincidence, son mai-

tre etait Eugene Bleuler qui etait en train de
devenir un des psychiatres les plus remar-
quables de son epoque. Bleuler, comme

Jung, etait insatisfait du developpement de
la psychiatrie, par rapport aux autres bran
ches de la medecine qui avanfaient a grands

pas. « Tu es fou de faire de la psychiatrie,

tu es trop intelligent pour cela », lui avaient
dit ses camarades d'etude. Mais Jung sui-

vait sa vocation, convaincu qu'il y avait de
grandes decouvertes a faire dans ce domaine

et, en outre, qu'il serait un des premiers a
les faire.

Vers 1900, les causes des maladies men-

tales fonctionnelles etaient non seulement

obscures (elles le sont toujours !), mais on

ne leur connaissait pas non plus de traite-
ment efficace. On faisait de I'hydrotherapie
(les malades restaient dans un bain tiede
toute la journee), on appliquait de Felectri-
cite, on les occupait dans une ferme, espe-
rant qu'un jour ils gueriraient spontanement
(ce qui arrivait quelquefois).

Les reves, la cle du mystere ?

Un jour, en 1900, Bleuler requt le livre
d'un inconnu du nom de Freud intitule L'in-

terpretation des reves. II le donna a lire

a son jeune assistant, dont il connaissait

I'insatiable curiosite scientifique. Le livre
devait lancer Jung dans une nouvelle voie.

II avait toujours pense qu'on devait pouvoir
traiter les maladies mentales par une metho-
de psychologique. Soudain, le facteur incon-
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nu a I'origine de ces affections etait decou-
vert: c'etait rinconscient. Or, cat inconscient

— et las troubles qu'il causait — sarait desor-
mais accessible au traitement par I'interpre-
tation das reves, salon la methode analyti-

qua decrite par Fraud.

« Un dogme, c'est-a-dire une pro
fession de fol indiscutabie, on ne

rimpose que la ou Ton veut une
fois pour toutes ecraser un doute.
Cela n'a plus rien d'un jugement
sclentlflque, mals releve unlque-
ment d'une voionte personnelle de
puissance. »

C. G. Jung

(Autobiographie, chapitre V,

a propos des theses de Freud
sur la sexuallte)

Disons tout da suite qua Jung sa trompait.
L'analyse, a pan d'axceptions pres, s'averait

impuissanta a guerir las maladies mantalas

— alia las aggravait plutot. Et, ironia supre
me, quaranta ou cinquanta ans plus tard,
das medicaments nouvaaux, done des agents

physiques, parmirant d'affactuer das cures
presque miraculauses at relactrochoc, dont
I'usaga sa repandit apres la Saconda Guarra

mondiala, sa montra axtrememant afficace,

specialament dans las cas da depression
grave.

II restait cependant un genre de souffran-

ca psychiqua ou l'analyse semblait utila :
la traitement da certainas nevroses. On ap-
pella nevrosa une affection nerveusa carac-

terisant une personna qui ast la victima da
mauvaises habitudes, d'obsassions ou da pho
bias. La malade presente das troubles du

comportamant qu'il raconnait lui-mema com
ma faux at nuisibles, mais sans etra capable
da s'en debarrasser. Tandis qua la malada
mental na sa voit pas tal qu'il ast, la nevro-
tiqua — pour peu qu'il reflechissa un pau —
sa rend bian compte da sa « mesadaptation ».
II sait que boira, manger ou fumar compul-
sivement, da sa rongar las ongles, d'avoir

das phobias, etc., n'est pas normal. II axiste
aussi das nevroses collectives : chauvinisme,

nazisme, chassa aux sorcieras, etc.

blesses ? Pourquoi sa ferait-on dieter sa
conduita par une « nevrosa » ? Autrafois, on
accusait la diabla ou las demons, aujourd'hui,
on prefere parlar da nevrosa. Malhaureusa-

mant, comma lung I'a souvant repete, la

changamant da vocabulaire na change an
rian la nature vraimant diaboliqua du mal.
L'homma nevrotiqua ast libra sauf sur un
point precis, ou il ast asclave.
Salon Blaular, c'ast a travars la souffranca

qua I'ama humaine trahit sas secrets. lung
pensait da mama. II n'est done pas etonnant
qua sas decouvartes proviennant surtout du

Le tyran interieur

Qualla ast done cetta force qui oblige une
personna a faira ce qu'alla ne vaut pas faire
vraimant, qual ast la pouvoir secret qui obli

ge quelqu'un a repeter toujours las mamas

fautas, a cedar constammant aux mamas fai-

traitamant de personnes an conflit. Freud
avait declare qua la mesadaptation nevroti
qua etait due a un refoulamant d'enargias

instinctivas da nature saxualla. On deviant

malada parca qu'on n'ose pas avoir certainas

pensees « defanduas », parca qu'on n'ose pas
suivra la voix da I'instinct, en un mot parca
qu'on ast civilise. Fraud a souvant ate mal
interprete sur ce point. Loin da lui de pre-
coniser la laisser-aller, mais il insistait qu'on
soit honneta envers soi-meme. En plus, il
croyait qu'on pouvait utilisar sas energies
vitales a un autra niveau qua le nivaau
primitif, qu'on pouvait las « sublimer ». La

culture, pour lui, etait I'instinct sublime.

Le fait que Fraud idantifiait touta enargia
vitala avac I'instinct sexual la mattait cepen
dant dans un carcan dont il ne pouvait plus

sortir. En plus, son ambition de crear une

sorta d'enargetiqua vitala a I'imaga da I'enar-
getiqua du physician et sa conviction qu'on
paut tout axpliquar par una stricta causalite

comma s'il s'agissait da phenomenas physi
ques soumis a das lois naturallas, axcluaient

necassairamant touta libarte de choix. lung
n'accepta pas cas premicas de son maitra
et il dut sa separer da lui. Tandis que dans

le systeme fraudian, il s'agissait da degager
das causes inconsciantas, lung s'afforga de
pansar plutot a la finalite. Las troubles du

comportamant s'axpliquaiant par des buts
inavoues. lung voyait dans la nevrosa un
blocaga du developpemant psychiqua, bloca-
ge qui empechait la sujat da realiser sa
dastinee.

Origine et role de la religion

Tandis qua Fraud na voyait dans la reli

gion qu'una superstition surannea, lung la
pranait au seriaux. Salon lui, des la com
mencement, la religion a au pour role da
transformer las instincts primitifs an forces
civilisatricas at culturallas. Sans catta trans

formation, il n'y aurait pas da societe civi-
lisea. Mais il conviant de na pas oubliar qua
la civilisation na forme qu'una mince cou-
cha darriera laqueUa sa cache l'homma pri
mitif at sauvaga. Da sorta qua, sans un effort
continu da vigilance et una discipline morale
Constanta, I'humanite risque constammant de
ratombar dans la barbaria.

Comment s'expliquar la puissance trans-
formatrica des pratiques raligiauses ? lung
panse que certains symboles (tant dans las
raves qua dans las traditions raligiauses)

indiquant qu'il axiste an nous una « instance
superieure » qui an sait davantaga qua nous-
mamas, car alia rapresanta l'homma tel qu'il
pourrait ou davrait etra. Catta instance pent
apparaitre dans las raves comma une per
sonna qui nous dit das choses que nous na
savions pas (chaz las hommas c'ast genera-
lament una famme inconnua qui joue ce
role) ; ou bian nous entandons una voix.

L'information ainsi communiquee ast tou
jours nouvalla, inattendue at depassa notra
antendemant present. Ella ouvra pour ainsi
dire una porte que nous n'avions pas ramar-
quea mais par laqueUa il faut passer pour
nous epanouir.

L'inconscient ne contient done pas saula-

ment las pensees at las sentiments refoules.
Loin d'etre une pouballa plaina d'orduras,

c'ast la regna du potential. Nous rafoulons,
par aillaurs, egalemant da bonnes pensees

et des intentions axcallentas, par example

quand nous rafusons da voir qualles sont nos
plaines responsabilites. L'inconscient contient
egalemant tout ce qui n'est pas encore cons-

ciant. II s'y trouva aussi des ideas de nature
collective qui sont communes a tous las
hommas d'une race sinon a touta I'huma

nite. Cas contanus inconscients formant dans

laur ensemble ca qua lung appalla I'ombre.
Catta ombre (qui dans las raves das Blancs
ast souvant rapresantea par un Noir) ast
pressentie par la moi comma quelque chose
d'inferiaur at da dangareux. Mais a masure



que des parties de I'ombre sont acceptees
et assimilees par le conscient, elles devien-
nent des forces positives qui enrichissent et
changent notre attitude consciente.
Le but de I'analyse est done le change-

ment, la metanoia, la transformation, la
metamorphose (Jung emploie tous ces ter-
mes a tour de role). Comme les alchimistes
du Moyen Age cherchaient a transformer la
matiere vile et impure en or, ainsi le proces-
sus de I'analyse pousse le sujet a developper
le meilleur de lui-meme.

Le sol et le moi

Comma nous I'avons vu, au cours d'une

analyse, des contenus inconscients et fort
valables viennent s'integrer au conscient. Ce
sont tantot de nouvelles fagons de penser,
des clartes, des intuitions, des inspirations,

tantot une nouvelle fafon de sentir et d'etre.

De toute fa9on, le moi s'elargit considera-
blement et commence a se connaitre mieux.

Finalement, si I'analyse est assez poussee,
le sujet entrevoit ce depassement dont nous
avons parle et qui represente I'absolu ou
I'eternel par opposition aux interets tempo-
raires et superficiels. (L'or des alchimistes

representait precisement cette valeur eter-

nelle et incorruptible.) Jung a donne a cette

instance le nom de soi i. En acceptant le

soi, le moi cede sa place au centre des pre

occupations, il se complete, il s'accomplit,
se sent comble. Le soi, evidemment, ne peut

se manifester qu'a travers le moi par I'in-
clusion du prochain et de Dieu. Le Christ
serait I'exemple parfait du soi.

La decouverte du soi, son alliance avec

le moi et la plenitude qui en resulte s'expri-

ment dans des symboles vieux comme le

monde : les mandalas. II s'agit de dessins

doublement symetriques: gauche-droite,

haut et has sont identiques. La croix de

David comme la croix chretienne a branches

egales sont des mandalas particulierement

simples. La roue (representant le soleil) est
une autre expression — on la trouve deja

chez des peoples qui ne connaissaient pas
la roue proprement dite. Toutes ces manda

las representent done, dit Jung, I'harmonie
parfaite entre le moi et le soi, la plenitude.
Quand Jesus dit a ses disciples : «Soyez
parfaits comme votre pere celeste est par
fait », il entendait cette plenitude.
Les theologiens, eux, ont beaucoup de

difficulte a admettre ces idees jungiennes
qui ne respectent pas leur systeme bien or-
donne. Le lecteur fera bien de ne pas porter
de jugement. La vie seule peut dire a quel
point Jung avait raison. Sa pensee depasse

' Traduction de I'allemand : es oppose a ich.

de beaucoup ce que la plupart de nous som-
mes prets a accepter. Mais il ne s'agit pas de
determiner si ces idees nous plaisent ou pas.
Elles expriment une grande humilite devant
les mysteres divins. C'est une pensee qui
nous elargit et, si elle nous insecurise, c'est
probablement parce que nous aussi, nous
avons encore besoin de changement. Quant

a moi, elle m'aide a comprendre mieux
I'Evangile et a accepter les clartes que Dieu
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nous donne dans sa bonte infinie et que
nous devons etre prets a recevoir.

Jung lui-meme a explique le changement

en I'appelant une revolution copernicienne.

Nous savons depuis quatre cents ans que la
terre n'est pas au centre du systeme plane-

taire mais que cette place appartient au
soleil, source de toute vie.

Grandeur et misere de rhomme

En 1916, Jung a ecrit: « La guerre actuel-

le montre que sous la surface I'homme civi
lise est encore un barbare. En meme temps,
celle-ci nous avertit de quels fleaux I'huma-
nite est menacee si jamais I'homme cede de
nouveau a la tentation de projeter le pire de
lui-meme sur ses prochains. » Car, pour con-

tinuer la pensee de Jung, la psychologie de
I'individu devient I'etat d'esprit d'une nation.
« Seul un changement radical de nos atti
tudes individuelles peut conduire au chan
gement du climat psychologique de la na
tion. Les grands problemes de I'humanite
ne seront jamais resolus par la legislation.

mais uniquement par un changement chez
les individus. »

En 1918, Jung est revenu sur le probleme

en disant que chacun devrait commencer
par soi-meme au lieu de chercher la solution
dans une transformation de la societe impo-

see par la violence. Jung a en particulier
recommande aux reformistes et aux revolu-

tionnaires de notre societe d'arreter de pro

jeter leurs propres faiblesses sur la societe
et sur leurs concitoyens et de realiser leur

ideal d'abord dans leur «etat interieur»

(dans leur personne et leur famille).
Les idees de Jung et les materiaux sur

lesquels il se base sont tellement riches et
varies qu'il est impossible de parler d'un
systeme jungien. En plus, le maltre zurichois
(que j'ai connu personnellement) avait I'ha-
bitude de dire que tout ce qu'il avait ecrit
n'etait qu'un commencement. J1 prevoyait

que la fin de notre siecle verrait une grande

renaissance religieuse, renaissance precedee

par des cultes de I'irrationnel de toute
espece. En effet, depuis sa mort en 1961,
nous avons ete temoins d'un culte de la

drogue qu'on n'aurait pas cru possible dans
un siecle eclaire. En outre, les pratiques
religieuses orientales sont devenues populai-
res. Un film truque, intitule L'Exorciste a
connu un succes mondial et d'autres pro

ductions du meme genre sont en preparation
dans divers pays. L'humanite semble se
detourner du rationalisme et rechercher les

extases faciles. Dans la logique de la pensee
de Jung, tout cela etait inevitable, mais ce

ne sera que le chaos avant la creation. La
veritable revolution copernicienne de I'esprit
sera le fait d'hommes et de femmes qui
commencent par eux-memes et qui, au lieu
de tourner autour d'eux-memes, mettent Dieu

et le prochain a la place du moi dictateur.

L'ceuvre de Jung ressemble a une immense

carriere plutot qu'a un palais. Dans cette
carriere, on trouve beaucoup de tresors a

cote de materiaux moins valables. Classifier,

structurer, interpreter et appliquer ces veri-
tes, tout ce travail n'est qu'amorce. On ne

peut le continuer sans le secours d'une intel

ligence qui depasse I'entendement humain

et certainement le cadre de la science. Peut-

etre le plus grand merite de Jung consiste-
t-il a nous avoir montre I'homme tel qu'il
est et a nous avoir ouvert les yeux sur la

grandeur et la misere de I'etre humain;

grandeur la ou I'homme change en s'humi-

liant devant I'inexplicable et le divin, misere
la ou regne la presomption de I'homme qui
joue au dieu en miniature et autour duquel
tout devrait tourner.

A quand la revolution copernicienne de

I'esprit dont Jesus Christ avait donne I'exem
ple il y a pres de deux mille ans ?

Gustave Morf



Quand
un avion Swissair
vole vers i'Afrique,
cela peut durer

2heuiies.

Ou12.

Tout depend — faut-il le preciser? — de la vllle
d'Afrique ou Swissair vous conduit. Ce sera 2
heures si vous vous rendez a Alger. Ou 12 si
le but de votre voyage est Johannesburg.

Mais Alger et Johannesburg* ne sent pas
les seules destinations de Swissair en Afrique.
Nous desservons encore (voyez ci-dessous)
quinze autres villes africaines, tres bien re-
parties sur tout le continent.

Abidjan Dar es-Salaam* Kinshasa* Nairobi*
Accra* Douala Lagos* Tripoli
Casablanca Le Caire Libreville Tunis

Dakar Khartoum Monrovia

Les villes marquees d'un asterisque sent re-
liees a la Suisse par nos DC-10-30. Ce qui vous
garantit un maximum de rapidite et de contort.

Partir pour I'Afrique avec Swissair, c'est

choisir entre dix-sept possibilites, tout en choi-
sissant dix-sept fois TAfrique. Swissair et votre
agence de voyages iATA se feront un piaisir
de vous remettre notre horaire. Et de vous
fournir ies renseignements que vous voudrez.

I  Plus vite, plus loin.


