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Que veut le Rearmement moral ?
La refonte de ia societe ne peut s'operer

en definitive que par ia transformation des
hommes. Tel est le principe.

Line ecoie du changement ou ies hommes
apprennent a rechercher la volonte divine,
a respecter ies valeurs morales et a ies
rendre contagieuses. Tel est le cheminement.

Des equipes agissantes s'efforgant d'eta-
blir un dialogue fecond ia ou regne i'an-
tagonisme, de guerir ies hommes de ieurs
prejuges et de ieurs haines jusque dans
i'arene sociaie et politique ou dans ies
relations Internationales. Teiie se presente
i'action sur ie terrain.

Congu a i'origine et poursuivi depuis
plusieurs decennies par des personnes ani-
mees par i'ideai Chretien, ie Rearmement
moral se veut ouvert a des hommes de
toutes croyances dans un respect mutuel
et en vue d'un combat commun pour un
avenir meilleur.



ffllM
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Dans la confusion
provoqu^ par le sabotage
du Rainbow Warrior par les
services secrets franpais,
I'opposltlon, le
gouvernement, I'oplnion ont
surtout Qherchd d trouver un
coupable ou un bouc
^mlssaire, d d^faut de
pouvoir designer le

^ coupable.
La pratique de I'honndtet^

est difficile et le premier
minlstre franpais en a fait la
douioureuse experience,
mdme s'ii n'est sans doute
pas alie jusqu'au bout.
Peut-dtre aurait-ii du,
comma dans la cfianson,
couper la queue du chiot
d'un seui coup au lieu de le
faire rondelie par rondelle i

Toujours est-il qua, dans
cette affaire, et
independemment de la
fermete dont dolt faire

preuve ieur gouvernement

sur les principes, les
Franpais n'ont eu nl ie
courage ni la simpiicite de
cfiercher e comprendre
ceux qui ieur en veuient.

Entre i'afflrmation de son
bon droit et le mdpris, voire
i'ignorance, vis-e-vis de
ceux qui ie mettent en
cause, la France aurait pu
adopter une troisleme
attitude: faire un effort
sincere pour

1) accepter qua nous ne
formons qu'un seui monde.
Qua done 11 est normal pour
les lies Fidji, la Nouvelle
Zdiande, i'Australia et bien
d'autres pays de s'inqui^ter
de ce qua nous faisons
dans le Paciflque.

2) Essayer de connaitre et
de comprendre ces peupies,
accepter qu'ils soient
presents dans ie Paciflque
sud comma nous aimerions

inilMMMIW
DES PRUNES

Cfiaque Jour de ces debuts d'automne ensolelllds, une plule
de fruits mOrs tombe des branches pendantes de notre grand
vieux prunier. Allonge, blondes d maturity avec une Joue
carmln#e, ces prunes sont bonnes ̂  croquer et mellteures
encore d transformer en tartes, en confiture ou en compote.

Mais cette annte II y en a tenement, tenement, qu'll nous faut
trouver cheque jour preneur pour les dix ou quinze kilos ra-
mass^ et quand nous avons eu fini de servir nos enfants, nos
vieux amis, nos bons volslns et nos connalssances proches, 11
a fallu partir qudter des consommateurs de bonne volonte
parmi des gens que nous connalsslons e pelne.

Dans notre petite vllle on a vlte fait connalssance et nous
h'avons Jarhals trafne nos panlers bien loin... La r^coite se
termine et nous a fait passer de bons moments. Tout pa, c'est
facile comme tout I Mais il me reste une question: pourquoi
n'al-|e aucun effort d faire pour me trainer d genoux dans
I'herbe humlde S ramasser les prunes tombees et si peu d'ar-
deur e recuelillr chaque matin les pensdes qui viennent d'en
haut et qui pourralent embelllr notre vie avec celles de nos
volslns ?

Mais tout pa 11 va falloir que pa change pulsque des gens
inattendus commencent d nous demander: «Votre Rearma
ment moral, en quo! pa conslste au juste ? »

Ramasser ne va plus sufflre. II va falloir refiechlr.

PHILIPPE SCHWEISGUTH

qu'ils y reconnalssent la
legltlmlte de notre presence.

Dolt se former en notre
fin de XX^ siecie une
conscience mondlale. RIen
de ce qui se passe e la
surface de la planete ne
peut nous etre etranger. Or,
les Franpais sont
partlculierement
« gaiiocentrlques », et pas
seulement chauvlns.

Partout nous nous

heurterons e d'autres, qu'ils
soient Papous, Polynesians,
Australians..., ou Aiiemands
ou Beiges, dont les options
et les priorltes sont
dlffarentes des ndtres.

11 est grand temps que
nous apprenlons a les
cotoyer en egaux.

PHILIPPE LASSERRE

AVANT GENEVE

Les dirlgeants franpais ont
eu ralson de se .montrer
fermes a regard de M.
Gorbatchev sur la question
des drolts de i'homme.

Meme si ie nouveau maitre

du Kremlin ne s'est en rien

lalsse desarponner par les
questions et les exigences
de ses Interlocuteurs, une
telle attitude sera payante e
la iongue.

L'Occldent ne peut
cependant en rester Id. II
dolt manlfester une capaclte
constante d'Inltlatlve. Le

president Mitterrand en a
fait preuve lors du diner
qu'll offralt e son hdte e
i'Eiysee en Insistent sur la
valeur exempiaire de la
reconciliation entre la

France et I'Allemagne.
« Pourquoi ne pas Imaglner,
lanpalt-ll, que nous pourrons
progresslvement aller vers
une pratique europeenne
plus large ? »

Malntenant que I'on
trouve en face de sol un

Interlocuteur avec iequel le
dialogue est au molns
possible, le moment n'est-li
pas venu de le convler e un
vaste effort visant e combler

le fosse nord-sud, a

rechercher les conditions

d'une conflance mutueile et
a travalller au mieux-vlvre

de I'humanlte ?

Nous ne disons pas
qu'une telle attitude
ebraniera le molns du

monde le chef de i'Etat ie

plus monollthlque qui solt,
mals II seralt bon que les
dirlgeants du Kremlin
entendent de la part de
i'Occident un autre iangage
que ceiul du marchandage.

SI I'Occident falsalt de
telles propositions, 11
n'auralt pas besoln de
pretendre qu'll est mieux
equipe que I'U.R.S.S. pour
entreprendre cette tdche de
renovation. Aprds tout,
I'Gccldent a lalsse germer
en son sein le fasclsme, ie
nazlsme et deux guerres
mondlaies.

L'art consistent a aiiler

i'audace et i'humlilte repose
entlerement sur i'exigence
de verlte envers sol-meme.

C'est cela que nous
attendons des dirlgeants de
i'Occident. Pulsse un tei

comportement se manlfester
deje e Geneve les 19 et 20
novembre.

MERIDIEN
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VIVRE ENSEMBLE EN EUROPE
Le role des minorites ethnlques

L'identite ethnique et culturelle des
peuples est une realite qui se manifeste
de faqon de plus en plus insistante a
I'heure actuelle. Elle peut etre source
d'enrichissement mutuel, la diversite in-
terieure des nations etant a priori une
richesse, mais elle degenere aussi, dans
certains endroits, en actes de violence
et en terrorisme, dont la repression po-
liciere n'arrive pas a enrayer la spirale
diabolique.

Les abces purulents qui epuisent I'lr-
lande du Nord, le Pays Basque, la Corse
et, a peine plus loin, le Liban, sont des
defis aux ideaux de democratic et de
liberte qui font la force de I'Europe. En
dehors de la menace de guerre totale,
la securite de notre continent depend
done tout autant de ces situations que
de negociations entre supers puissances
sur I'equilibre militaire. C'est la que
doivent etre portes les remedes.

II y a quelques annees, deux hommes
politiques du Haut-Adige (1), ayant
conclu d'importants accords avec I'lta-
lie et assaini leurs relations person-
nelles, s'etaient rendus a leurs propres
frais a Belfast pour partager avec les
Irlandais du Nord leurs nouvelles es-

perances. Negligeant les frontieres eta-
blies et les entraves administratives, des
initiatives de ce genre permettent de
creer une Europe et un monde oil chaque
entite, qu'elle soit ethnique, culturelle
ou nationale, trouve des raisons d'etre
et d'esperer.

C'est dans cette optique qu'est nee
I'idee d'organiser a Caux une table ronde
sur «la protection morale et juridique
des minorites en Europe et dans le
monde ». Elle s'est tenue en juillet der
nier le jour de I'ouverture des confe
rences du Rearmement moral. La

Sardaigne y etait representee par son
depute au Parlement europeen, M. Mi
chel Columbu, militant chevronne de la
defense des particularismes de son ile,
chef du parti d'Action sarde. L'Asso
ciation italo-americaine de juristes par
son secretaire-general, M. Oronzo Mel-
pignano, avocat a Brindisi, et par son
tresorier, M. Aristide Marcoz, avocat a
Aoste. Depuis plusieurs annees, cette
association participe a I'organisation de

colloques, a I'intention de magistrats et
de juristes, dans le cadre des confe
rences de Caux.

La plus forte delegation etait venue
de Carinthie, province d'Autriche situee
aux frontieres de la Yougoslavie et de
I'ltalie, qui comprend une minorite Slo
vene. Le president du parlement regio
nal, M. Joseph Schantl, etait
accompagne de sept autres deputes se
rattachant aux differentes factions de
I'assemblee. Le Conseil des Slovenes de
Carinthie etait represente par son pre
sident, M. Mattheus Grilc, le Comite
central Slovene par son vice-president,
M. Franc Kukovica, et son secretaire
general, M. Marian Sturm. M. Valen
tin Inzko representait le Comite de
coordination allemand-slovene cree dans
le cadre du diocese de Klagenfurt. II
faut aussi mentionner la presence de
M. Reginald Vospernik, membre de la
Commission des Nations Unies pour les
minorites et president de I'Association
des peuples minoritaires en Europe. En
plus de sa participation a la table ronde
et aux autres activites de la conference,
le groupe autrichien, qui comprenait
quelque vingt-cinq personnes, s'est re-
trouve separement pour elaborer les

bases d'une entente sur les questions
qui sont sources de tension entre les
deux communautes linguistiques de Ca
rinthie.

M. Sola Saladrigas, ancien ambas-
sadeur d'Espagne, etait arrive tout
expres de Barcelone. II a esquisse au
cours de la rencontre la situation poli-
tique des diverses provinces de son pays.
Le theme de la table ronde a inspire

toutes les autres rencontres qui se sont
tenues au cours de ce premier week
end des conferences d'ete a Caux. C'est
ainsi qu'on a pu entendre des ressortis-
sants de Malaisie, d'Afrique du Sud, de
Make, de France, de Chypre parler des
efforts qu'ils deploient pour guerir en
eux-memes et autour d'eux les blessures

du passe et pour preparer un avenir ou
chaque individu et chaque groupe hu-
main aura sa juste place.

On trouvera dans les pages qui sui-
vent les interventions les plus signifi-
catives qui ont ete fakes au cours de
cette table ronde.

CHARLES PIQUET

(1) Province italienne proche de la frontifere
autrichienne ou vit une importante minorite
germanophone.

Le

President

du

parlement
regional

de

Carinthie,
Josef

Schantl,
intervient

au

colioque.



En Suisse, un cas d'

le Jura

Me Claude Jeannerat, avocat a De-
lemont, dans le canton du Jura, a ete
secretaire de la commission qui s'est oc-
cupee du partage des biens entre les can
tons de Berne et du Jura a la suite de
la creation, en 1978, du nouveau canton.
II tire id les legons d'une procedure qui
est pratiquement unique dans I'histoire.

Le cas du Jura est d'une importance
bien relative si on le place dans le
contexte international mais il est a di

vers titres exemplaire de revolution
d'une situation devenue explosive, a la
limite de la violence.

Jusqu'a la Revolution frangaise, les
districts jurassiens faisaient partie des
Etats du prince-eveque de Bale. Apres
avoir ete frangais durant une vingtaine
d'annees, ils ont ete offerts en 1815 par
le Congres de Vienne au canton de
Berne pour reparer les pertes que celui-
ci venait de subir. L'operation est bar
die, les deux parties n'ayant pas grand-
chose en commun : ni la religion, ni la
langue, ni les coutumes.

Cent trente ans plus tard, en 1947,
un incident benin d'apparence marque
le debut de la lutte du peuple jurassien
pour son independance. Le parlement
bernois refuse d'attribuer la direction
du Departement des travaux publics au
Conseiller d'Etat (depute) jurassien sous
pretexte que ce poste ne peut etre confie
a un francophone. La reaction est tres
vive. Un comite se cree qui deviendra
le Rassemblement jurassien. La lutte
commence. S'il y a quelques actes de
violence, comme des fermes incendiees,
le combat ne met cependant jamais en
cause la vie des gens.

Question reglee ?

En 1959, Berne accepte de consulter
une premiere fois le peuble jurassien,
non pas directement sur la constitution
d'un nouveau canton mais sur I'oppor-
tunite d'une consultation. Un plebiscite
sur le principe du plebiscite, en quelque
sorte. Ce scrutin donne une faible ma-
jorite de non. D'aucuns pensent alors
que la question est reglee. Au contraire,
le combat s'amplifie et, en 1970, Berne

accepte finalement d'organiser un ple
biscite qui permet aux Jurassiens de
former un Etat dans le cadre de la

Confederation suisse. Le Jura est ce

pendant lui-meme divise : sa partie nord,
en majorite autonomiste ; la partie me-
ridionale, protestante, s'etait manifestee
en faveur du maintien dans I'ancien

canton. L'additif constitutionnel bernois

de 1970 prevoit un plebiscite en plu-
sieurs etapes, afin que chaque district
puisse decider a qui il veut appartenir.
Le 23 juin 1974, la majorite du peuple

Certes, ce n'est pas la premiere fois
qu'un Etat se cree par amputation d'une
partie du territoire d'un autre. II y a\-ait
eu de nombreux precedents lors de la
decolonisation. Aussi etrange que cela
puisse paraitre, il semble cependant que
jamais on ne se soit preoccupe d'un
partage de biens entre les deux. Prenons
le cas de I'lnde. Dieu salt si I'lnde a

contribue a la richesse de I'Angleterre
et pourtant, lorsqu'elle est devenue in-
dependante, on ne s'est pas demande si
elle avait droit a recuperer quelque
chose. Lors de I'independance de I'Al-
gerie, il n'y a pas eu de veritable par
tage. On a simplement laisse sur place
ce que la colonisation avait construit.
En Suisse, il y a eu un partage lors de
la separation des deux cantons de Bale
mais cela portait essentiellement sur des
biens culturels ayant une valeur affec-

1

S

Les participants i ia table ronde Scoutent tvle Jeannerat.

jurassien decide de se separer du canton
de Berne. En 1975, un deuxieme scrutin
permet aux trois districts meridionaux
de rester dans le canton de Berne. En
plus, comme la creation d'un nouveau
canton implique un amendement de la
Constitution federate, il faut que la ma
jorite du peuple suisse et des cantons
donnent leur accord, ce qu'ils font en
1978, a une tres large majorite.
On pourrait croire qu'un probleme de

minorite se trouve regie du moment
qu'on a accorde a celle-ci ce qu'elle
demande. Ce ne fut pas notre cas.

tive. II est d'ailleurs interessant de noter
que dans notre cas, les discussions les
plus longues et les plus ardues ont porte
sur le fond d'archives de I'ancien eveche
de Bale qui a une valeur essentiellement
historique.

Au dela du droit

Au debut de 1979, les divergences
entre Jurassiens et Bernois sont encore
tres fortes. Une partie du Jura est restee
territoire bernois. Berne n'envisage pas



la reunification du Jura alors que celui-
ci ne cesse d'en parler. Berne conteste
meme I'entree en matiere sur le partage
des biens, ni le droit international, ni le
droit suisse ne prevoyant de dispositions
dans ce domaine. On decide tout de

meme de negocier mais, pendant plus
d'un an, les discussions sont tres diffi-
ciles. Chaque fois qu'un homme poli-
tique jurassien fait une declaration au
sujet de la reunification, Berne ferme
la porte des negociations. Chaque fois
que la police bernoise intervient pour
disperser une manifestation a Moutier,
la ville principale de la partie du Jura
restee dans le canton de Berne, ce sont
les Jurassiens qui durcissent leur posi
tion. Finalement, les deux gouverne-
ments cantonaux prennent une decision
extremement importante qui debloque
la situation. Pour depolitiser le pro-
bleme et le depassionner, on decide de
part et d'autre que les evenements et
les divergences politiques n'auront do-
renavant plus aucune influence sur la
procedure de partage. Les travaux
avancent alors rapidement et ils per-
mettent de regler en I'espace de deux
ans les modalites du partage.

Le chemin du coeur

par Mme Jeanne Keller, sage-femme,
Bassecourt, canton du Jura

Les modalites du partage

La premiere phase consiste a etablir
un accord de procedure et c'est la plus
laborieuse. Les negociateurs doivent-ils
avoir acces a I'ensemble de la docu

mentation et des archives de I'Etat ber-

nois, y compris celles des banques
cantonales et des societes de droit prive
dans lesquelles I'Etat detient des parts ?
Quel critere de partage doivent-ils
adopter ? Celui de la population, du
territoire ou de la capacite fiscale ? Le
Jura pretend avoir ete deficitaire du
point de vue de I'investissement. Loin
des grands centres industriels, il a ete
laisse a I'ecart des grandes realisations
dans le domaine economique et des
transports. Ce probleme difficile est
regie par une solution originale, la seule
que je releverai ici parmi les mesures
essentiellement techniques de nos ac
cords, celle de r« equivalence d'inves-
tissement». Toute I'infrastructure de
I'administration cantonale se trouve sur

territoire bernois. Avec le principe de
I'equivalence d'investissement, il s'agit
de donner au Jura les moyens de se
doter d'une infrastructure equivalente a
celle du canton de Berne et non iden-
tique car les besoins ne sont pas les

Le Jura doit pouvoir offrir a sa po
pulation des services publics equivalents
a ceux dont jouit la population du can
ton de Berne. Ainsi, au lieu d'estimer
tous les immeubles de I'administration

cantonale bernoise, on calcule ce qu'il
faut au nouveau canton pour construire
les infrastructures de sa propre admi
nistration. Cette solution est longue a
se dessiner car elle implique une remise
en cause de la bonne conscience d'un

canton de Berne qui pretend avoir tou-
jours accompli son devoir envers le Jura.
Du cote du Jura elle implique de re-
noncer a faire publiquement le proces
du canton de Berne et d'admettre qu'on
pent arriver au meme resultat par des
voies qui evitent de blesser la partie
adverse.

En Suisse, les differends entre can
tons sont regies par le Tribunal federal
ou, eventuellement, par un tribunal ar
bitral. En decidant d'ouvrir une nego-
ciation directe, les deux gouvernements
font preuve de bonne volonte. Apres
presque quarante annees de desaccord
et de guerre politique, le resultat obtenu
demontre que les problemes de mino-
rites peuvent etre regies. Pour cela, il
faut depassionner le probleme, chercher
a respecter I'autre et regler les conflits
dans le cadre de la negociation.

Avant la creation du canton du Jura,
j'avais ete invitee par une femme de Berne
a rencontrer chez elle quelques femmes de
la-bas. En se parlant les unes aux autres,
nous avions vu que nous arrivions ^ nous
comprendre.

Aujourd'hui, toutes les blessures, verbales
surtout, qui ont ete infligees de part et d'autre
ne sont pas gueries. J'ai voulu suivre
I'exemple de cette femme et j'ai decide de
faire une reunion chez moi. Cinq Bernoises
sont venues prendre une tasse de the et j'ai
invite une militante separatiste de la pre
miere heure a les rencontrer. Cela n'a peut-
etre I'air de rien, mais on a vu, au cours de
cet aprds-midi, sinon les problemes se re-
soudre, du moins un chemin se faire dans
le coeur des unes et des autres.

II faut se rencontrer entre adversaires
quand il y a une possibilite de le faire.
Lorsqu'on se connait, avec de la bonne vo
lonte et de I'esprtt Chretien, on arrive tou-
jours a trouver un chemin qui conduit au
pardon.

Une voix
quebecoise

Laurent Gognon

Le Canada est compose de dix provinces dont
I'une, le Quebec, est francophone. II y a six
millions de francophones au Canada sur une
population de vingt-six millions. Dans la pro
vince du Quebec, sur six millions d'habitants,
cinq sont francophones.

Le probleme anglais-franqais est debattu de-
puis tres longtemps au Canada. Entre 1968 et
1970, on a meme lance des bombes. Un membre
du gouvernement, le ministre du Travail, a ete
enleve et assassine. C'est a ce moment-la que
s'est cree le parti quebecois qui visait, selon son
chef, M. Rene Levesque, a obtenir I'indepen-
dance du Quebec par des moyens democra-



tiques. Qu'on soit d'accord ou non sur
la fafon dont M. Levesque, devenu pre
mier ministre de la province, a mene sa
politique, il faut reconnaitre qu'il a per-
mis aux differents groupes de s'expri-
mer democratiquement, 6vitant ainsi
beaucoup de troubles. Une minorite doit
pouvoir s'exprimer librement sinon elle
voudra se faire entendre par la violence.

Bilinguisme

Je suis le dixieme de quatorze en-
fants. Ma famille etait pauvre. Nous
vivions sur la ferme et, aujourd'hui en
core, seulement deux d'entre nous pra-
tiquent I'anglais car, dans notre region,
tout se passe en franpais. Je dis eela
pour qu'on comprenne combien cette
question de langue est importante pour
nous Quebecois.

En 1979, M. Trudeau, alors premier
ministre du Canada, a decide que le
pays serait bilingue. II ne s'agit pas que
tous les Canadiens parlent les deux
langues, mais que I'administration f6-
derale les utilise egalement I'une et
I'autre. Le ministre de la Defense a
alors demissionne. Pour lui, le Canada
etait anglais. Le franpais, on pouvait
I'utiliser pour saluer quelqu'un dans la
rue ou pour converser au cours d'un
repas, mais le Canada etait anglais. Des
gens comme moi ont beaucoup reagi.

La couleur d'une cravate

Quelques mois plus tard, j'ai parti-
cipe a une conference dans I'ouest du
Canada ou Ton a medite eette pensee :
« Chacun peut choisir de faire partie de
la guerison du monde ou de sa mala-
die. » Un nom m'est venu a I'esprit,
celui de M. Richardson, I'ancien mi
nistre de la Defense du cabinet Tru
deau. Je me suis rendu dans sa ville,
Winnipeg, j'ai cherche son nom dans
I'annuaire telephonique et je I'ai ap-
pele : « Monsieur Richardson, vous ne
me connaissez pas, mais moi je vous
connais tres bien parce que si on a de
la haine contre quelqu'un, ou si on aime
quelqu'un, on remarque la couleur de
sa eravate, on salt comment il parle. Je
ne suis pas d'accord avec vos idees, mais
il n'est pas juste que je conserve un
sentiment de haine contre vous et je
m'excuse pour eela. » Aujourd'hui, je
ne suis pas davantage d'accord avec ses
idees. II a fonde dans I'ouest du Canada

un parti politique avec le slogan One
Canada, « Un seul Canada », c'est-h-
dire un Canada anglais. Quant a moi,
apres mes excuses, je me suis senti
beaucoup plus libre. J'ai pu aller a To
ronto et dans d'autres parties du Ca
nada et m'y sentir chez moi.

Beaucoup de passion,
mais peu de patience

Pendant longtemps, j'ai essaye d'ex-
pliquer aux anglophones ee qu'etait le
Quebec. Je le faisais avec beaucoup de
passion mais peu de patience et ils ne
comprenaient pas. Alors j'ai change de
methode. Je parle moins et, parce que
j'ai une attitude differente, ils m'ecri-
vent des lettres, ils me telephonent
quand ils passent a Montreal ou a Que
bec, ils viennent me voir et nous pou-
vons jaser, comme on dit chez nous.

Lorsque, dans un pays, il y a une
majorite et une minorite, la majorite est
en general tres lente alors que la mi
norite est dynamique. Elle est meme
parfois un casse-tete pour la majorite.
Mais c'est important pour un pays
d'avoir une minorite. Je suis heureux

d'etre Quebecois tout en etant Cana-
dien, car je vois que notre role peut etre
d'apporter le dynamisme a ce pays.

Sur un pied d'egaiite

A I'avenir, je crois que le Canada
devra considerer les differents peuples
qui le composent comme des parte-
naires. Lorsque les anglophones parlent
d'unite, dans mon oreille eela veut dire
statu quo. Cela veut dire: soyons
gentils, il n'y a pas de problemes. II ne
faut pas faire I'autruche ! Dans le terme
partenaires,.il y a une notion d'egaiite.
Nous sommes deux, sur un pied d'ega
iite. En fait, au Canada, nous sommes
trois car il y a les Indiens qui sont les
premiers habitants du pays. Le mot par
tenaires implique que nous allons faire
quelque chose ensemble. A deux, a trois,
nous allons batir.

Je continue a penser qu'il est impor
tant que le reste du Canada comprenne
et respecte le Quebec. Mais je n'utilise
plus toute mon energie pour cela. Ce
qui m'interesse, c'est de batir des ponts.
J'essaie de le faire avec ma famille,
avec des francophones et aussi avec
beaucoup d'anglophones. Nous nous re-
trouvons dans un meme combat.

' in, ■ V
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Entre les reunions de la table ronde, des conversations ddtendues.



Conclusions d'un jurlste
par Paolo. Mengozzi

professeur de droit international
et de droit communautaire

a I'Universite de Bologne

Ma tache est d'examiner d'un point
de vue juridique les considerations mo
rales qui ont ete developpees ici. Je par-
tirai de deux idees : la tasse de the et

la depolitisation. Partout ou se posent
des problemes de minorites, 11 est ne-
cessaire de les examiner de faqon ra-
tionnelle, au-dela des passions. II faut
les affranchir des visees politiques et
pouvoir en parler « autour d'une tasse
de the ». La demarche est difficile parce
que les hommes ne sont pas des ma
chines. Ils ont leur passions et leurs
ideologies.

Que peuvent faire les juristes ? Ils
peuvent montrer une perspective, indi-
quer une methode. Ils peuvent orienter
la reflexion dans le sens de la declara

tion du president Theodore Roosevelt
aux immigrants en Amerique : « Nous
ne vous demanderons pas d'ou vous ve-
nez mais ou vous allez. » Ils chercheront

comment mettre en oeuvre la metho-

dologie de la tasse de the et de la de
politisation tout en respectant I'ideologie
et les convictions politiques des parties
en presence.

Maturlte

Rendre cette terre plus humaine, voila
un objectif que tous peuvent avoir en
commun. Si tous le poursuivent, 11 y a
possibilite de se comprendre. Si tous
visent a preserver les droits des per-
sonnes, alors on suivra les principes de
bon sens qui out ete enonces ici: la
maturlte d'une majorite se mesure a la
maniere dont elle traite la minorite et

la maturlte d'une minorite a la maniere

dont elle accepte de porter la respon-
sabilite de I'ensemble de la commu-

naute.

On peut done tirer des conclusions
theoriques de la pratique qui a ete uti-
lisee dans le cas du Jura et de celle que
nos amis de Carinthie sont en train
d'experimenter en venant a Caux afin
d'examiner leur situation tous en-

« Tasse de the et depoliti-
satioh », themes de reflexion
proposes par M. Mengozzi.
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semble. Elles rejoignent la methodolo-
gie qui a ete pronee dans le domaine
institutionnel et juridique par bon
nombre de mes collegues de la
«Commission pour la prevention des
discriminations et la protection des mi
norites » : dans la mise en oeuvre de

mesures visant a la protection d'une
minorite, tout en assurant le respect de
celle-ci, 11 faut veiller a ne pas infliger
des restrictions intolerables au droit des

personnes qui n'en font pas partie.

Refroldlr la situation

Cette approche humaine a une conse
quence tres importante dont I'idee a fait
son chemin peu a peu : chaque Etat a
I'obligation juridique de faire de son
mieux pour proteger les droits de
I'homme, chacun cependant pouvant
adapter les mesures qu'il prend a la
situation locale. En d'autres termes, tout
Etat qui est en condition, du point de
vue economique et social, de prendre
des mesures de protection, devra le faire
meme si d'autres n'y sont pas astreints
a cause de leurs situations particulieres.
En effet, les elements qui conduisent a
I'identification d'un groupe sont mul
tiples : la langue, la tradition culturelle,
le contexte geographique ou social.
L'action qui vise a proteger ce groupe
doit done etre attentive aux circons-

tances. Plus important encore, il faut
qu'elle veille d'abord a « refroidir » la
situation si elle veut permettre de per-
cevoir les solutions necessaires.

Pas de modele impose

La conclusion que je voudrais tirer
sera peut-etre difficile a accepter pour
certains : il n'est pas possible d'imposer
les memes modeles a tout le monde. En

Italie, il existe des minorites reconnues
sur le plan international, d'autres qui
ne le sont pas. La Cour constitution-
nelle a ainsi decide, en ce qui concerne
les minorites Slovenes de la Venetie-

Julie, qu'il fallait imaginer un autre re
gime que celui qui a ete mis en place
pour proteger la minorite germano-
phone du Haut-Adige. Cette methodo-
logie basee sur les droits de I'homme
exige done une connaissance approfon-
die des diverses situations. Elle va a

I'encontre d'une certaine tendance qui
voudrait etablir des droits uniformes et

generalises pour toutes les minorites.

Ou voulons-nous aller ? Cette ques
tion, posee au debut de mon interven
tion, nous sort de I'organisation
traditionnelle de la societe basee sur

I'individu, la commune, la province et
I'Etat. Elle nous place dans un contexte
nouveau qui permet de rechercher en
commun la solution des problemes des
hommes.
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DE LIVERPOOL A TURIK,
LA MAIN TENDUE

Les scenes de violence occupent une
place de choix dans les medias, mais
c'est rarement par ceux-ci que nous
sommes informes des processus de gue-
rison ou de reconciliation qui en sont
parfois le prolongement.

Le drame du stade de Heysel, a
Bruxelles, est dans toutes nos memoires,
d'autant plus que des millions d'Euro-
peens ont pu en etre les temoins bou-
leverses, sur leurs petits ecrans, au
moment meme ou 11 eclatait.

Ce qui n'a pas ete dit, c'est ce qui
s'est passe depuis en Angleterre et plus
particulierement a Liverpool.

Le fait est que rarement un drame
n'a autant secoue la Grande-Bretagne.
«Nous acceptons les evenements de
Bruxelles comme un deshonneur natio

nal dont nous avons tous des raisons

d'eprouver de la honte, et a juste titre, »
ecrivait alors le Sunday Telegraph. Un
autre journal du dimanche, The Obser
ver, faisait un commentaire analogue :
« Le hooliganisme a donne un coup ter
rible a notre sport national. C'est a la
nation toute entiere qu'il appartient au-
jourd'hui d'en porter le fardeau et de
resoudre le probleme ainsi cree. »

Les Britanniques, commes nous le
confirme un correspondant, se sont livres
depuis a un veritable examen de
conscience, cherchant les raisons pro-
fondes pour lesquelles un tel drame a
pu se produire et les remedes qui doi-
vent etre apportes.

En particulier, une recherche a ete
entreprise qui doit permettre d'amelio-
rer la maitrise des mouvements de foule

et le comportement du public dans les
evenements sportifs. II a ete suggere
notamment d'introduire une legislation
prohibant la vente d'alcool a I'interieur
et aux alentours des stades. De telles

mesures ne peuvent etre rendues obli-
gatoires, mais plusieurs clubs en ont
pris I'initiative.

Deux initiatives

Une reflexion se dessine aussi quant
aux valeurs et aux objectifs qui doivent
etre ceux de toute societe. Le magazine
The Economist, apres avoir exprime son
espoir que la vision de la tuerie de
Bruxelles a la television aura eu au

moins le merite de « choquer a un degre
suffisant un nombre suffisant de Bri

tanniques respectables », a insiste sur la
necessite de donner aux jeunes quelque
chose en quoi ils peuvent mettre leur
fierte. Pour cet hebdomadaire, ce n'est
pas simplement le gouvernement de
Mme Thatcher qui est sur la sellette :
le probleme ne cesse de s'infecter depuis
cent cinquante ans. « Le changement
d'attitude necessaire, poursuit The Eco
nomist, devra se concretiser en ce qui
concerne les motivations et le «leader

ship » donnes a notre pays dans un lan-
gage nouveau de la part d'un gouver
nement a qui il reste encore a demontrer
qu'il salt apprendre de nouvelles
langues. »

Un journaliste respecte du Times
ajoutait pour sa part: « L'enseignement
de valeurs morales pourtant generale-
ment reconnues a ete demantele dans

nos ecoles. C'est au contraire vers un

marecage moral qu'on conduit aujour-
d'hui les jeunes. On ne respecte plus
I'autorite pour la bonne raison que celle-
ci a perdu de son assurance et qu'on ne
croit plus au droit que nous avons d'in-
culquer aux jeunes des criteres objectifs
de desinteressement. »

Nous ne donnons la qu'un echantillon
de la reflexion qu'ont inspiree a I'opi-
nion publique britannique les evene
ments de Bruxelles. Mais nulle part cette
tragedie a autant bouleverse qu'a Li
verpool meme, d'ou proviennent prin-
cipalement les auteurs du drame. Le
succes international de ses deux equipes
de football avait ete jusque la un sujet
de fierte et de prestige pour une ville
qui est confrontee dans d'autres do-
maines a de nombreux problemes de
taille.

Deux initiatives positives ont beau-
coup fait pour guerir ce qui aurait pu
demeurer une source de rancoeur et

d'antagonisme entre I'ltalie et la
Grande-Bretagne. Nous voulons parler
des ceremonies qui ont eu lieu dans les
deux cathedrales de cette ville et la

visite d'une delegation de Liverpool a
Turin.

Un office « de contrition et de repen
tance dans I'espoir d'une reconcilia
tion » a en effet eu lieu dans la

cathedrale anglicane de Liverpool. Plus

Liverpool et ses deux cathedrales. Photo prise en 1967, aprds I'lnauguratlon de la cathddrale cathollque (a drolte).



de 2 000 personnes y ont assiste un sa-
medi matin. Le representant de la reine
a offert aux ambassadeurs d'ltalie et de

Belgique des plaques en argent sur les-
quelles 6tait grave ce qui suit: «Au
peuple d'ltalie (ou : de Belgique), un
gage de contrition et de sympathie pro-
fondes.»

L'eveque anglican a prononce un ser
mon, le moderateur des Eglises libres
et rarcheveque catholique ont recite des
prieres, des enfants ont allume des
cierges symbolisant I'espoir d'une re
conciliation, tandis que le culte se ter-
minait par la priere de saint Franeois.

L'ambassadeur d'ltalie a declare par
la suite dans une interview a la BBC ;

« Vous avez accompli plus que ce qui
etait necessaire. Le peuple italien par-
donnera. » L'archeveque catholique de
Liverpool, qui, une semaine auparavant,

avait dit une messe k la memoire des
morts de Bruxelles, a fait la remarque
suivante : « Cette messe etait le moment

des larmes. C'est maintenant un nou-

veau depart.»

La delegation d'elus de Liverpool qui
s'est rendue a Turin comprenait des re-
presentants de tons les partis politiques
ainsi que des deux clubs de football, le
redacteur en chef du journal Liverpool
Echo, l'eveque anglican et l'archeveque
catholique.')

L'archeveque a dit a Turin une messe
en italien, bien que sa connaissance de
la langue ait ete limitee. Le redacteur
en chef avait amene avec lui des exem-

plaires d'une edition speciale de son
journal en italien ou des excuses etaient
presentees pour ce qui s'etait passe a
Bruxelles. Ce journal a ete envoye a
toutes les grandes redactions d'ltalie.

Le jour du depart de Turin de la
delegation anglaise, le quotidien italien
Tutto Sport portait en gros caracteres ;
« Liverpool, Turin te pardonne. »

JEAN-JACQUES ODIER, d'apres
des informations de Gerald et

Michael Henderson

1) L'action de ces prelats est a rapprocher d'un
fait recent concernant les incidents raciaux de
Toxteth, dans la banlieue de Liverpool.
Dans une depeche d'AFP/Reuter, on pouvait

lire dans Le Monde du 3 octobre : « A Toxteth, h
aucun moment les troubles ne se sont transformes

en veritables Smeutes grace notamment h I'inter-
vention de deux eveques de Liverpool, Mgr Shep-
pard, anglican, et Mgr Worlock, catholique. Ces
demiers se sont rendus sur les lieux au cours de
la nuit et ont longuement discute avec des groupes
de jeunes Noirs, reussissant partiellement a les
persuader de se disperser. »

LA VOCATION D'UNE JEUNE CHINOISE

II est des moments dans la vie ou un

geste, une parole, pent de fapon inat-
tendue toucher profondement le coeur
d'une autre personne et inflechir son
destin. C'est ce dont Julie Tan, une
jeune Chinoise de Malaisie, a fait I'ex-
perience il y a dix-huit mois.

Son interlocuteur etait un membre de

la communaute tibetaine en exil en Inde.

A son retour de Pekin, ou il avait ete
envoye par le Dalai-lama pour entamer
au nom de son peuple des negociations
avec les autorites chinoises, il avait se-
journe au centre asiatique du Rearme-

i- '

ment moral a Panchgani, pres de
Bombay. « Apres que j'eus pris la pa
role, se souvient-il, cette jeune Chinoise
a eu le courage de presenter des excuses
pour ce que son peuple, le peuple chinois,
avait fait, alors qu'elle appartenait elle-
meme a la diaspora et etait nee apres
I'occupation chinoise du Tibet. Cela m'a
rempli de honte. Je me suis senti tout
petit. Depuis, je m'efforce d'aborder de
fa^on positive, non seulement les repre-
sentants de la Republique populaire de
Chine, mais chaque Chinois que je ren
contre. Ce geste de Mile Tan a eu une
influence tres positive sur ma vie et sur
la destinee des Tibetains. »

L'histoire de Julie Tan commence a

Alor Setar, en Malaisie, tout pres de la
frontiere thai'landaise. Dixieme enfant

de sa famille, Julie est de petite taille,
elle sourit souvent, ses yeux petillent de
malice.

« Mon pere nous a fait observer de
tres pres la tradition bouddhiste chinoise.
Ses deux fils tenaient une place pri-
mordiale dans sa vie, tandis qu'il ne
tenait aucun compte de I'opinion de ma
mere, bien qu'elle jouat parfaitement
son role d'epouse et d'educatrice. »



Soucieux de I'avenir de ses enfants,
M. Tan les met dans la meilleure 6cole
de la region, tenue par des soeurs.
« Notre bouddhisme familial nous sem-

blait moins tangible que la religion ca-
tholique pratiqu^e k r6cole. C'est ainsi
que nous, les enfants Tan, sommes tons
devenus chr6tiens.»

La minority chinoise, en Malaisie, su-
bit de nombreuses vexations. II faut 8tre
excellent 61feve pour pouvoir faire partie
du petit nombre de Chinois admis dans
les universitds. «Ce fut pour moi le
prdtexte que j'attendais pour me sous-
traire k I'autoritd de ma famille et re-
joindre mes soeurs en Australie. » Julie
dtudie la sociologie et la psychologie.
Elle veut aider ceux qui ont des diffi
culty personnelles, mais elle n'en dd-
laisse pas moins tons les principes
moraux, religieux et familiaux. Elle se
lie k un jeune marxiste.

Inquidte, sa sceur la met en rapport
avec des personnes du Rdarmement mo
ral. « Pour la premiere fois, se rappelle-
t-elle, je rencontrai des gens qui s'in-
tdressaient sincdrement ̂  moi, ̂  mon
avenir, et ̂  celui de la Malaisie.»

Participant ̂  une rencontre ̂  Mel
bourne, Julie se rend ̂  I'dvidence: sa
vie contredit sa conscience, et notam-
ment sur un point trds prdcis :« N'ayant
pas beaucoup d'argent, j'dconomisais par
tons les moyens. Peu k pen, je m'dtais
mise ^ faire des petits vols dans les
magasins. Cela ne fait de mal k per-
sonne, me disais-je. Je prenais aussi
I'autobus sans payer.»

De retour ̂  Sydney, oil elle habite,
Julie s'empresse d'oublier ses scrupules.
C'est plus commode. Mais quand une
amie lui annonce qu'elle va rembourser
ce qu'elle devait ̂  la rdgie des trans
ports publics, elle se sent interpellde.
« Je sentis que je devais faire de meme.
Je fis une rapide dvaluation de mes
dettes et nous sommes parties toutes les
deux.

Victoire sur la peur

«A Tentr^e du ministere, poursuit-
elle, la secretaire paraissait fort embar-
rassee. Pendant des heures, on nous a
renvoyees de bureau en bureau pour
nous faire atterrir enfin dans celui du
fonctionnaire le plus proche du mi-
nistre. « Nous ne sommes pas habilitis
d recevoir ces remboursements, nous a-
t-il dit. Maintenant que vos consciences
sont plus legeres, je vous sugg^re de
verser cet argent a une organisation cha
ritable de votre choix!» Mon amie

donna Targent au Rearmement moral
et moi a un fonds destine a aider un
enfant vietnamien. Pour moi, cette de
marche a ete un saut dans Tinconnu et

une victoire sur la peur. »

Julie met ensuite bon ordre a sa vie

privee ; elle rompt avec son compagnon.
Le troisifeme saut dans le vide concerne

sa famille. « Revenue passer quelques
semaines a la maison, relate-t-elle, j'ai
essaye de faire changer Tattitude de
mes parents et de mes freres et soeurs.
Personne ne m'a 6coutee, et pour cou-
ronner le tout j'ai eu une violente al
tercation avec mon pfere.»

Pour Julie, le choc est penible. Elle
se rend compte qu'avant de vouloir
changer les autres, elle doit laisser Dieu
avoir le dernier mot dans sa vie. Par la
suite, elle a le courage d'ecrire k ses
parents et de leur dire quelle avait ete
sa vie et ce qu'elle avait appris depuis.
« Je mis trois mois a rediger cette lettre
et je n'eus aucune reponse. Bien plus
tard, cependant, je me rendis compte
qu'une confiance profonde etait nee
grSce a cette lettre: nous ne nous ca-
chions plus rien, et une de mes belles-
soeurs cessa de se sentir inferieure a

moi.»

Ses 6tudes terminees, Julie decide de
consacrer une annee a travailler avec le
Rearmement moral, a approfondir sa
foi et a s'informer sur les problemes
mondiaux. « Tant de reperes avaient ete
balayes de ma vie qu'il me fallait du
temps pour les reconstituer. » Viennent
ensuite dix-huit mois d'etude du chinois

a Hong-Kong et a Taiwan. Puis elle
decide d'engager toute sa vie avec le
R6armement moral. Elle se rend en

Inde, sillonne ce vaste pays, visitant les
villages et les bidonvilles pendant quatre
ans. C'est la qu'elle rencontre le repre-
sentant du Dalai-lama et que ses pa
roles I'aident a perdre sa haine des
Chinois. « Depuis ce jour, dit-elle, je
sens que ma tache est de construire des
ponts entre les Chinois, les Tibetains et
les autres communautes, et de donner
ma vie pour guerir la division partout
ou je serai.»

Propos recueillis par
EVELYNE SEYDOUX

Une voix, une conviction, un coeur

MURIEL SMITH NOUS A QUITTES

A Strasbourg, en mai 1962, le ci
nema Les Arcades affiche un film en

couleurs, le Couronnement de ma vie,
Sur r6cran, Muriel Smith, I'actrice
americaine qui tient le role principal,
vient d'entonner une nouvelle m61o(iie :

« Le monde est entre dans mon coeur. »

Sa voix de mezzo-soprano s'enfie ou
s'apaise, libre comme celle d'un oiseau ;
elle colore chaque mot de force et de
chaleur, faisant vibrer en chaque spec-
tateur la corde la plus secrete, I'en-
semble squligne par la noblesse de toute
sa personne.

Muriel Smith incarne le personnage
d'Emma Tremaine, qui, nee de parents
esclaves, a developpe I'education des
noirs et est devenue conseill^re du pre
sident ; apres sa rencontre avec le Rear
mement moral, elle s'est reconciliee avec
elle-m6me, avec ses enfants et avec les
blancs.

Confrontee dds son enfance au pro-
bl^me racial des Etats-Unis, Muriel
Smith avait toujours souhaite que sa vie
serve a corriger ce mal. Elle abandonna
une carriere prometteuse - elle avait

tenu peu auparavant le role de Carmen
dans rop6ra de Bizet a Covent Garden
- refusa celui qu'on lui offrait dans
Porgy and Bess: elle se voulait dispo-
nible pour jouer celui de Mme Tre
maine. Sa principale partenaire etait
Ann Buckles, une actrice blanche qui
avait conquis un renom a Broadway et
a la television.

Ce fut d'abord dans la version thea-

trale du Couronnement de ma vie que
Muriel et Ann parcoururent plusieurs
Etats americains. Elles allerent notam-

ment en Georgie, a Atlanta, k I'epoque

It



Muriel Smith dans une scene du Couronnement de ma vie.

ou presque tout le sud, le « deep South »,
comme on dit la-bas, etait secoue par
des affrontements raciaux. Le profond
desir de Muriel semblait se realiser sous

ses yeux : noirs et blancs assistaient en
semble aux representations. Plus en
core, Mme Daisy Bates, presidente de
I'Association pour le progres des gens
de couleur dans I'Etat d'Arkansas, af-
firmait que la piece lui avait donne le
courage d'aller se reconcilier avec
M. Faubus, gouverneur de I'Etat. La
photo de leur poignee de main fut pu-
bliee dans la presse mondiale.

En aout J959, Muriel Smith s'inves-
tit encore plus dans cet effort de recon
ciliation. Le jour de la rentree des
classes, on pouvait lire dans les jour-
naux de Little Rock un article signe
d'elle, intitule: Une charte pour notre
generation. Evoquant la liberation de
I'esclavage, Muriel Smith demandait a
chaque lecteur d'accepter le Rearme-
ment moral: « Avant d'etre libres de

parler au monde 11 nous faut, nous
Americains, etre libres de parler a nos
voisins. Pourquoi, ̂  cause des blessures
douloureuses du passe, permettre qu'on
se serve de nous pour nous enfermer
dans la meme impasse, alors qu'il existe
un moyen d'en sortir ? Ce n'est pas une
question de race, mais de caractere. (...)
Mon peuple a combattu pour une pleine
participation aux affaires du pays. (...)

Nous avons ete prepares par I'Histoire
pour jouer un role dans la mission de
notre pays : donner la liberte au monde
entier. »

Par le truchement du film, le mes
sage atteignit quarante-cinq pays : le
Sierra Leone, ou le film fut projete pour
les fetes de I'independance; I'Afrique
du sud, ou 11 fut accepte sans etre cen
sure ; la Birmanie, oii ce fut le premier
ministre U Nu qui presida a son lan-
cement.

En France : Strasbourg, Paris, Ver
dun... A Vichy, les spectateurs decer-
nerent le prix de la meilleure
interpretation feminine a Muriel Smith,
lors du referendum cinematographique
de 1962.

Recital a Paris

Au fil des annees, Muriel Smith
poursuivit sa tache. Elle incarna le role
d'une dirigeante de mouvement de li
beration en Afrique dans Le Feu de
I'ouragan. Elle donna des recitals a
Londres, a New York, dans les coins
les plus recules du Bresil, en Asie. A
Paris, a Tissue du recital qu'elle donna
en decembre 1964, un journaliste du
journal Les Arts ecrivit: «Sa voix
comporte deux registres differencies et

pourtant unis, dont les graves, grenats,
out une riche profondeur, les aigus, vail-
lants, solides, le satine d'une etoffe ja-
mais sole et metal. Mme Smith dirige,
module le son avec habilete ; son legato
s'impose. Tantot ses vocalises s'envolent
avec legerete et tantot elle les .deplie
avec une ampleur majestueuse. »

Ayant surmonte un premier assaut
du cancer - le deuxieme devait Tem-
porter en septembre dernier - elle reprit
des cours de chant et donna une soiree
a Richmond, en Virginie, en decembre
1984. « Quand on ecoute Muriel Smith
chanter, ecrivait un journaliste du Rich
mond News Leader, on a Timpression
d'examiner un diamant des plus rares.
Au moment ou Ton croit avoir inven-

torie toutes ses richesses, il en surgit
encore une autre et Ton est ebloui. »

La voix de Muriel Smith ne se fera

plus entendre, mais le message pour
lequel elle a tant donne d'elle-meme et
de son talent reste : « Quel privilege,
disait-elle apres son recital parisien, alors
qu'elle etait reque chez la Baronne de
Watteville, d'etre associee au theatre du
Rearmement moral, dont les idees peu-
vent regenerer tous les domaines de la
vie. »

E.S.
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Etapes

d'une recherche
franco-

allemande

Le 28 septembre dernier, par
une rayonnante matlnbe d'au

tomne, le film Pour I'Amour de
demain, sur ('experience d'lr^ne
Laure, a ete presente en avant-
premiere a un public stras-
bourgeois reuni dans une salle
des Salons Ricard, en bordure
de I'historique place Kieber. Pres
de cent cinquante personnalltes
et citoyens de la ville, groupes
venus de Mulhouse et de Lor

raine, participants au colloque
franco-allemand qui se dbrouiait
paralieiement e Haguenau. On
notait en partlcuiier le repr6-
sentant permanent du Vatican
auprds du Conseil de ('Europe,
un vicaire episcopal, la presi
dents departementale du Mou-
vement europ6en.

Cast le message de pardon
se degageant du film qui a le
plus impressionne i'auditoire.
«Qu'une femme comme elle ait
pu pardonner aux Aiiemands!

Tout le monde devrait voir ce
I film », s'est exciamee une spec-
tatrlce qui avait connu sa part
de souffrance dans la vie.

Pour I'amour de demairt est
aussi le titre d'un livre sur Irene
Laure, ecrit par Jacqueline Pi-
guet-Koechlin. De nombreux
exempiaires de i'ouvrage furent
vendus ce jour-ie et dedicaces
par I'auteur.

Durant le meme week-end,
une cinquantaine de respon-
sables et de militants franpais

et aiiemands du Rearmament

moral ont pris le temps de
s'informer sur leurs preoccu
pations respectives et de s'in-
terroger sur les actions a mener
en commun en se fondant sur

la conviction qu'une etroite coo
peration franco-allemande res-
tait ia cie et de I'unite europeenne
et du rayonnement de ('Europe
au-dela de ses rives et de ses

frontieres.

« On ne trouvera pas de so
lution e la division de ('Europe
en deux blocs, a dit un parti
cipant franpais, dans les limites
de nos nationalismes. Sans re-

mettre en cause nos racines,
nous devons cesser de penser
en termes nationaux. Le travail

franco-allemand, dans la mesure
ou II est don commun au reste
du continent, est le premier
6l6ment de solution d ia division
de ('Europe.»

A la question de savoir quelies
6taient les proctiaines 6tapes
de ce travail commun ont 6t6
apport^es des suggestions tr^s
concretes:

- constitution d'bquipes
franco-aiiemandes pour accom-
pagner ies repr6sentations du
film Pour I'amour de demain en

France, en Allemagne et allleurs.

- Creation d'un fonds pour
le doublage en espagnol de ce
mSme film.

- Crbation d'une piece de
theatre franco-allemande sur la
figure historique du pasteur al-
sacien Oberlin, qui appartenait
totalement aux deux cultures.

- Presence franco-allemande
d la prochaine conference In
ternationale du Rearmement mo
ral en Janvier prochain en Inde.

- Animation franco-allemande

durant une partie des rencontres
d'ete a Caux en 1986.

« Un soleil
en pleine nuit»
reprend la route

Le mime et chanteur Michel

Orphelin, que beaucoup de lec-
teurs de Changer ont applaud!
il y a quelques annbes dans Un
soleil en pleine null, a 6t6 invite
e presenter une « veiliee » tiree

de ce spectacle e la basilique
Saint Pie X e Lourdes. L'eve-
nement a eu lieu le 3 octobre

dans le cadre du 77" peierinage
du Rosaire organise par ies
Dominicains. 12000 personnes
s'etaient rassembiees dans la

basilique pour assister e cette
evocation chantee et mimee de
la vie de saint Franpois d'Assise.

Michel Orphelin a fait ensuite
une tournee dans six vilies d'AI-

sace et de Lorraine e ('invitation

des Franciscains de la Province
de I'Est.

Soildarite
France-

Nouveile-Zeiande

Au moment le plus aigu de
la tension diplomatique entre la
Nouvelle-Zeiande et la France,
les participants a une reunion
nationale du Rearmament moral
en Nouvelle-Zeiande ont adresse
un message d'amitie a leurs

coliegues du Rearmement moral
en France. Ils leur expriment
I'espoir que les deux peuples

Franpals et Aiiemands rdunis a Haguenau.

'  '

travailieront de concert e « creer

dans la region vitale qu'est le
Pacifique une zone liberee de
la haine, de la peur et de la
convoitise, etape dans la
construction du monde nouveau [
vouiu par Dieu ».

Quelques heures apres ia re- |
daction de ce message, le pre
mier ministre franpais reveiait I
ses conclusions concernant ia

responsabilite des services se
crets dans I'attentat centre le

Rainbow Warrior. Le lendemain,
dans une conversation teiepho-
nique avec un des responsabies (
du Rearmament moral en France,
un Neo-Zeiandais exprimait son ]
soulagement et son appreciation
pour ia franchise de M. Fabius.

Initiative
des femmes
d'Argentine

Des femmes d'Argentine en-
gagees dans le Rearmement
moral ont lance un appel e
leurs compatriotes dans iequel
elles declarent:« Argentins, cha-1
cun de nous est responsable [
des problemes qui assaillent
notre pays. Si nous voulons
combattre la corruption et ouvrir |
une ere d'honnetete, de recon

ciliation et de soildarite, il nous i
faut des hommes et des femmes
au coeur pur et aux mains f
propres. »

La declaration a ete retrans-
mise par une station de radio
tres ecoutee. Radio Mitre, et a
paru dans ie quotidian Tiempoi
Argentine. L'echo suscite par
cat appel a conduit e ia tenue

d'une reunion pubiique. Un cha-
leureux accueil a ete reserve
lors de cette rencontre a un

jeune couple britannique. Bob |
et Lyria Normington. Ceux-ci
ont ete invites par un certain I
nombre de families d'Argentine |
e contribuer e la restauration
des relations entre les deux
pays. Quelques semaines au-
paravant, un membra de la j
Chambre des Lords britannique
avait ete interviewe e ia teie- 1
vision e Buenos Aires. Pariant |
un espagnol excellent, il avait

exprime i'espoir que ies relations
entre les deux pays allaient |
pouvoir se reconstruire « brique
par brique ».
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REDECOUVRIR
FRANK BUCHMAN

La premiere blogrcphie complete
du fondcteur du Reormement moral

paroTt en anglais
Garth Lean, I'auteur de Frank Buchman, a life.

Un quart de siecle apres sa mort,
Frank Buchman, le fondateur du
Rearmement moral, va etre de-

couvert, ou redecouvert, grace a la bio-
graphie tres complete (608 pages) que
I'ecrivain anglais Garth Lean vient de
lui consacrer (1).

1878-1961. Ces quatre-vingt trois an-
nees de la vie de Buchman correspon
dent a une periode tres agitee de
I'histoire du monde. Le livre de Lean

va de la naissance et de la jeunesse de
Buchman dans I'Amerique provinciale
du 19° siecle a I'eclosion d'une action
mondiale, basee sur des amities nouees
aux quatre coins du globe et se derou-
lant dans une perspective veritablement
geopolitique.

Buchman apparait dans cette biogra
phic comme un homme qui ne pouvait
que se sentir terriblement a I'etroit dans
le cadre fixe d'une structure, fut-elle
creee par lui. L'experience personnelle
qu'il avait faite de la puissance divine
et de sa force transformatrice lui faisait
croire que n'importe qui, n'importe ou,
pouvait connaitre une liberation iden-
tique. Au fil des annees, il avait acquis
la profonde intuition que ce change-
ment pouvait avoir un impact allant
bien au-dela de l'experience personnelle
et susciter des changements sociaux et
structurels precisement la ou ils sont le
plus necessaires.

Travail en profondeur

La carriere de Buchman, qui avait
requ une formation de pasteur luthe-
rien, commence a Philadelphie dans une
ceuvre sociale. Puis il se rend en Inde,
a I'occasion d'une vaste campagne mis-
sionnaire d'evangelisation. C'est la qu'il

constate que ce travail de masse n'avait
pas plus d'efficacite qu'une « chasse au
lapin menee fanfare en tete ». Pour lui,
il s'agissait de faire un travail en pro
fondeur avec les individus.

Nomme par la suite secretaire des
YMCA (2) a I'universite de Penn State,

en Pennsylvanie, Buchman s'efforce de
mener son travail en profondeur. C'est
durant ces sept annees qu'il decouvre
la pratique de I'ecoute de la sagesse
divine et la necessite de donner un

contenu moral a tout message spirituel.
Au terme de son sejour, I'atmosphere
du campus a totalement change, a tel



« J'ai toujours aim6 les gens. » Frank
Buchman avec la fllle de U Nu,
ancien premier ministre birman.

point que, detail important dans
la vie d'une universite ameri-

caine, I'equipe de football se re-
met k gagner ses matchs !

jg '

C'est en Chine qu'il se rend
ensuite, voulant transposer a
Techelle d'une nation entiere les "
legons apprises au niveau d'une
communaute. II s'y trouve plonge
dans des situations delicates, ce
qui le conduit a aider certains
dirigeants chinois a adopter eux-
memes le christianisme en tant
que force revolutionnaire.

Apres avoir enseigne quelque temps
a Hartford College, dans le Connecti
cut, il cesse rapidement toute activite
professionnelle pour travailler jusqu'a la
fin de sa vie sans salaire ni revenu re-

!  gulier.
A I'age de quarante ans, Buchman se
lance seul ^ la recherche d'etudiants
qu'il pourra former a devenir des apotres
de la foi la ou Dieu est inconnu ou
rejete a cause de la fapon de vivre de
ceux qui parlent en son nom. II parvient
a rassembler un groupe de plus en plus
nombreux de compagnons qui se met-
tent a travailler ^ plein temps avec lui
et parcourent les continents. Ils rencon-
trent - et aident - des centaines de
milliers de personnes, organisant de
grandes manifestations publiques ou des
rencontres en cercles restreints.

Des solutions neuves
a de vieux problemes
Les annees vingt, la crise des annees

trente, le deuxieme conflit mondial,
I'apres-guerre et la guerre froide, la pe-
riode de la decolonisation se suceedent,
mais le message de Buchman ne change
pas : le cceur humain peut changer ; des
hommes et des femmes au coeur libre
peuvent trouver des solutions neuves a
de vieux problemes ; le monde peut etre
gouverne par des hommes gouvemes par
Dieu. Seules ses methodes et sa fapon
d'aborder les problemes changent
constamment.

Buchman prend ̂  coeur les preoccu
pations des Indiens d'Amerique du Nord
ou des Maoris de Nouvelle-Zelande bien
avant que la majorite du monde blanc

prenne conscience de la veritable situa
tion et des sentiments de ces minorites.

II invite les dirigeants de I'Afrique post-
coloniale a s'associer a son oeuvre, les
traitant en hommes d'Etat, alors meme
que certains les accusent de n'etre que
des agitateurs. Un eminent groupe de
femmes noires americaines lui decerne
une recompense pour son travail de re
conciliation entre les races. II emmene
deux cents personnes dans le sous-conti
nent indien pour y presenter trois pieces
de theatre. Au lendemain de la seconde
guerre mondiale, il aide les Japonais a
donner des fondements moraux a leur
jeune democratic. II est decore par les
gouvernements franpais et allemand
pour son role dans le rapprochement de
leurs deux pays et la mise en oeuvre
d'une cooperation r6elle apres des siecles
d'inimities et de guerres. Cinq autres
gouvernements lui decernent egalement
leurs decorations les plus representa
tives. Sur les ondes des radios emettant
au-dela du rideau de fer, il est le pre
mier occidental a mettre les marxistes
au defi d'accepter un ideal plus exi-
geant que le leur.

Decouverte

Cela ne I'empeche pas de subir
constamment critiques et controverses.
A Perm State, les etudiants le ridiculi-
sent en le traitant de « Jean le pur »
(« pure John »). Plus tard ses collegues
de Chine le renvoient - mais admettront
ensuite leurs vrais mobiles et feront
amende honorable. II est constamment
I'objet d'attaques de la part de parti-
culiers comme des medias.

Pendant la seconde guerre mondiale,
il perd le gros de son equipe perma-
nente, enrolee dans les Forces alliees.
En 1942, une crise cardiaque le laisse
partiellement paralyse. Mais jamais il
n'abandonne le combat.

Quand on lui demande pourquoi, il
repond ; « J'ai toujours aime les gens. »
Quand on lui demande comment: « J'ai
ete merveilleusement conduit vers ceux

qui etaient prepares. »

Lancer et promouvoir un mouvement
ne I'interesse pas. L'essentiel pour lui
est de transmettre des valeurs inalie-
nables qui aident les gens a vivre et a
orienter leur existence.

A un des ses compagnons, torture
devant le choix de la strategic pour une
action a entreprendre, il lance : « Bien
stir, pour moi c'est plus facile que pour
toi, car moi, je ne suis pas du Rear-
mement moral! » Au beau milieu d'une

campagne nationale, quelqu'un lui de
mande : « Comment va le Rearmement
moral ? - II me semble que nous par-
venons a en presenter de temps en temps
une image satisfaisante », replique-t-il.
A I'ami qui lui dit: « Mais alors ne I'as-
tu pas cree ? », il repond : « Non non,
je I'ai simplement decouvert. N'importe
qui peut le decouvrir avec moi. »

AILSA HAMILTON

(1) Frank Buchman: a life. Editions
Constable, Londres.
(2) Association de jeunes et d'etudiants
Chretiens, connue en France sous le nom
d'U.C.J.G.



Rien ne vaut le confort d'un si^e Slumberette Swissair
pour se ioisser aiier au sommeii.
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Desole, Monsieur Fr6deric, mais les sieges-cou
chettes dont sont 6quip6s les Boeing 747 et les
DC-10 en First Class Swissair sont si confortables
que meme les m61onianes sV abandonnent au
sommeii.

Pourtant, la qualit6 musicale des 6couteurs
electroniquesSennheiser estinsurpassable. Mais
on pent en dire autant du confort de nos si^ges-
coucbettes.
Une simple pression sur une toucbe et le voila

adapts k votre position pr6f6r6e. Et sitot r6veill6,
le voila a nouveau en position id6ale pour passer
a table.

Les prestations du service First Class sont
con9ues pour que votre retour du pays des
songes s'effectue dans les conditioiis les plus

Les multiples attentions qui vous sont r6ser-
vees commencent par une coupe de champagne
en guise de bienvenue. Les trois menus soign6s
qui vous sont proposes ensuite vous permettent
6galement d*en composer un a votre guise. A ce
propos, vous ne manquerez pas d*appr6cier les
subtilit6s de la cuisine modeme Swissair k bord
de plusieurs de nos vols long-courriers. Et c6t6
boissons, notre vaste cboix comprend, bien

entendu, d'excellents vins et de fameux mil-
16simes.
En feit, le service assur6 par le personnel de

cabine est si naturellement pr6venant et si per-
sonnalis6 en First Class Swissair que finalement,
on ne pent que regretter de s*etre laisse gagner
par le sommeii

Swissair ou votre agencedevqyagesIATA sefera
unplaisirdevousfoumirdeplusampiesrenseigne-
ments.

Swissair


