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Que veut

le R^armement moral?

La refonte de la socidtd ne peut s'opd-
rer, en definitive que par la transforma
tion des tiommes. Tel est le prIncIpe

Une ecole du changement ou les
hommes apprennent e recfiercher la vo-
lonte divine, e respecter les valeurs mo
rales et e les rendre contagieuses. Telle
est la pratique.

Des equipes agissantes s'efforgant d'e-
tablir un dialogue f6cond Id ou rdgne
I'antagonisme, de gudrir les tiommes de
leurs prejuges et de leurs haines jusque
dans I'arene sociale et politique ou dans
les relations Internationales. Telle se
prPsente I'action surle terrain.

Congue ̂  I'origine et poursuivie depuis
plusieurs ddcennies par des personnes
animdes par Tid6al cfirdtien, raction du
Rearmament moral se veut ouverte k
des fiommes de toutes croyances dans
un respect mutual et an vue d'un combat
common pour un avenir meilleur.
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VOX POPULI

Birmanie, Arm^nie,
Chili, Algerie... Les
6v6nements r^cents qui
se sont produits dans
ces pays donnent a
reflechir. Voila des

populations qui
essaient, d'une faqon
ou d'une autre, mais
generalement de la
fagon la plus risquee et
la plus couteuse en vies
humaines, de se
debarrasser des

dictatures les

opprimant.

Quand on voit le prix
que ces populations
doivent payer pour
secouer leur joug, cela
devrait nous aider d.

relativiser nos

probl^mes de nantis
proteges. Nous qui,
citoyens de la trentaine
de democraties de la

plan^te (sur quelque
170 pays) avons la
possibilite, par les
urnes et sans douleur,
de renvoyer nos
gouvernants dans leurs
foyers... En Birmanie,
un dictateur en

remplace un autre. En
Armenie, rien ne bouge.

D'autre part, les
" indignations
sdlectives" auxquelles
nous nous livrons tous

plus ou moins ne
doivent pas nous
emp^cher de juger plus
juste. Nous trouvons
plus facile de nous
Clever contre les

violations des droits de
rhomme au Chili qu'en
Armenie sovietique, en
Armenie qu'en Algerie.
Certains pensent
qu'une dictature "de

droite" est pire qu'une
dictature " socialiste"

et inversement. De

toute fagon, que vaut
une indignation sans
action?

Ces evenements

devraient aussi servir

de legon aux dictateurs
en place mais menaces.
Les repr^sentants de
pouvoirs forts
devraient savoir que
leurs populations vont
de moins en moins les

laisser faire sans

reagir. Les medias
aidant, il y aura sans
doute une contagion
armenienne ou

algerienne.

La Vox popizli n'est
pas un vain mot, et
pas seulement en
democratie.

MERIDIEM

Je lis CHANGER... pour les outres
Depuis que j'ai opt6 resolument pour la

gu^rison et la transformation du monde,
je reste toiyours aux aguets pour trouver
des allies ainsi que des outils pour reali-
ser cette passionnante mission.

Apres avoir bien examine, puis lu un
nouveau nxunero de Changer pour m'ali-
menter, me stimuler et me garder au cou-
rant des idees-force et des activites du
Rearmement moral dans le monde, je suis
pret a me recueillir pour savoir qui de
vrait recevoir cette capsule d'esperance.

Etant engage dans plusieurs groupe-
ments, je suis a meme de constater la qua-
lite et la quantite des efforts fournis par
beaucoup dans cette meme direction.

Pourquoi vouloir partager mon exem-
plaire pu souvent meme en commander

d'autres pour des personnes precises,
dans la politique, P6ducation, la sant6 ou
TBglise?
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- pour encourager telle ou telle personne
d'initiative;

- pour stimuler ou meme bousculer un

peu des gens trop en amour avec le statu
quo;

- pour en informer d'autres qui conserve-
raient encore de vieux prejuges sur le
Rearmement moral.

Bien qu'etant un mordu des livres du

Rearmement moral - j*en vends pas-
sablement - je crois aux vertus de perti
nence, de fraicheur et de dynamisme d'un
mensuel tel que Changer. Je n'hesite done
pas a donner un ou des exemplaires pour
ensuite suggerer un abonnement.

Comme je suis en contact avec beaucoup
de personnes, je trouve toujours preneur.
De plus, c'est un investissement qui ne
m'a pas encore ruinel De toute fagon, il
importe de donner des jambes aux idees et
des lecteurs iaux ecrits.

Laurent GAGNON

CAUX
Session d'hiver

88-89

du lundi 26
decembre d 18 h. au
mordi 3 jonvier dons

ropres-midi

Le temps de No31 est
pour chacun une

occasion de repartir a
neuf. C'est dans cet

esprit que le centre de
conferences de Caux

s'ouvrira le 26

decembre pour \me
semaine de rencontres

axees principalement
sur la formation. La

session comportera
trois volets:

- un rendez-vous

matinal pour explorer
les sources de la vie

spirituelle et le pouvoir
transformateur du

silence sur nos choix

quotidiens;

- une reunion

quotidienne d 10 h. 30

"S'equiper pour la vie"
(requipement superflu,
requipement
necessaire, I'ouverture
au monde);

- des reunions en

groupes Tapres-midi
qui permettront un

echange d'experiences
ainsi que de projets
pour 1989.

Dans la perspective
de leur propre
formation, des jeunes
de differents pays
d'Europe viendront
dans rintention de

partager avec leurs
aines les

responsabilites de la

session.

Ceux qui desirent
ceiebrer Noel avec les

personnes qui resident
au centre international

et quelques invites des.

autres continents sont

bienvenus a partir du
24 decembre.

Renseignements et
inscriptions a nos
adresses (voir page 2)
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Le malade, la famille et I'equipe mediccie:

LA SANTE FAIT UN TOUT
Echos d'un colloque

"Satisfaire aux besoins de sante dans les meilleures
conditions possibles esl une tdcbe qui, aujourd' hui, depasse
les capacites du personnel de same a lui tout seal. Nous en
sonimes au point ou nous avons besoin de tons les membrtts
de la collectivite."

Ainsl s'exprimait un medecin hollandais, le Dr Dirk van
Tetterode, dans son discours d' introduction aux journees
medicales qui se sont tenues a Caux du 15 au 17 juillet der
nier sous le theme: "LE COMBAT POUR LA SANTE - Le

role du patient, de la famille et de I'equipe medicale"

"Nous crayons, a poursulvi le medecin hollandais, que
des menages qui fonctionnent normalement et des families
qui sentendent bien sont indispensable s au ban fonctionne-
ment des services de sante.

"Nous crayons aussi a la necessite d' une revision rculi-
cale de nos valeurs. Trap d'accidents, trap de maladies, le

plus souvent excessivement couteux en argent, en compe
tences et en maln-d' oeuvre, sont causes par la poursuite de
valeurs qui ne sont pas les bonnes.

"Nous crayons enfin a la necessite d' intensifier le travail
en equipe, nan seulement parml les personnels medicaux et
para-medicaux, mais avec les malades et leurs families."

Pendant quatre jours, dans 1'atmosphere du centre de
Caux, ou il est plus facile qu'ailleurs de porter son regard a
la fois vers I'interleur (vers soi-meme) et vers I'exterieur
(vers le monde), cent quarante representants des profes
sions de same se sont penches sur les problimes de leur vie
de tous les Jours.

Nous publions ci-dessous, en guise de compte-rendu
d'une session qui fut extremement dense, un certain nombre
d'extraits d' interventions, volontairement disparates, mais
classes selon les trois themes evoques ci- dessus.

INFLUENCE DU MILIEU FAMILIAL
SUR LA SANTE

"Je fais appel k votre engagement
dans la lutte pour la sauvegarde de la
famille. Le medecin de famille, par-
fois un deuxieme medecin ou une in-

firmiere, font partie du systeme
familial, tantot comme observateurs,
tantot comme acteurs. Notre societe

traverse une grave crise en ce qui
conceme la famille et la vie conju-
gale.

"Chaque jour, soit dans mon travail,
soit dans le contact avec les gens ou
par les recits de mes enfants lorsqu'ils
reviennent de I'ecole, voire par ce que
nous vivons dans notre entourage di
rect, nous sommes confrontes a des
confliLs et a des menaces de rupture.
En tant que medecins, nous recevons
sans arret les plaintes et les soucis de
nos patients qui souffrent dans leur
vie de famille de toutes sortes de
confliLs, heurts et blessures.

"Aiiisi, un de mes patients, libdre de
son angine de poitrine apres un pon
tage coronarien tres complique, me di-

sait qu'il ne pouvait pas vraiment
Jouir de sa .sante recouvrde, a cause de
tout ce qui empoisonnait sa vie de fa
mille.

Le"syndronne du
sauveur"

"Nous autres praticiens, engages
comme nous le sommes dans la lutte

pour la sante des families, nous cou-
rons le danger du "syndrome du sau
veur". C'est-a-dire que nous croyons

savoir quel protll devrait avoir telle
ou telle famille, comment devrait vi-
vre tel ou tel patient. Or les solutions
ne sauraient etre impo.sees a partir de
nos propres concepts en matiere
d'ethique, mais doivent naTire sponta-
nement chez les personnes concer-
nces. Si, de temps a autre, nous
pouvons donner une suggestion ou
une impulsion, surtout si nous
sommes prets a ecouter longuement.

Le Dr Jaccottet a Caux avec sa temme

et son deuxieme Ills.

cela est deja important. Comme I'a dit
Lubban-Plozza, "ce n'est pas la ta-
mille qui ne presente Jtunais d'etat de
crise qui est la plus saine, mais bien
celle qui est capable de traverser une
crise et de la surmonter sans se dis-
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Le g6n6raliste doit
tout faire pour consoiider
I'univers familier et

familial du malade.

soudre ou sans etre obligee d'expulser
un de ses membres"."

Dr MARC JAGCOTTET, m^decin
generaliste k Lausanne

"Le pralicien d'exp^rience sait
qu'une grande partie de ce qui menace
notre existence est en quelque sorte
"faite a la maison", c'est-^-dire prend
sa source en nous-memes. C'est pour-
quoi le combat pour la sante doit sur-
tout jx)rter la marque du changement
de nos comportements.

"Si une des definitions de la sante,
c'est que I'homme sain est celui c/ui
dif^ere bien, qui a bon appetit, qui
dort bien et qui ne souffre pas, et si la
plupart des gens sont en mesure de
dire cela d'eux-memes, pourquoi alors
les salles d'attente des m6decins, des
psychologues et des praticiens des
medecines douces ne desemplissent-
elles pas?

"II semble que nous avons tous per
du quelque chose: nous autres mdde-
cins, qui avons a faire a tant de
maladies diverses, et les patients, qui
semblent se preoccuper de plus en
plus de leur etat de sante. J'en suis ve-
nu a la conclusion que, meme si nous
sommes en bonne santd organique-
mertt, nous nous faisons du tort k

nous-memes parce que les valeurs qui
defmissent la sante ont change.

"Or le lieu par excellence ou est ga-
rantie une bonne sante, ou sont ac-
qui,ses les valeurs essentielles, c'est la
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famille. Comme I'a dit un

jour un jeune gar9on a
ma consultation, la fa
mille est ie seul endroit

ou I'on peut chahuter
sans se faire mettre d la
porte. Nous serons tous
en meilleure sanii quand
nous aurons pu arreter

dans sa course la phtisie
galopante qui s'est atta-
quee au mariage et ̂  la
famille, car il n'est pas de

tissu social suffisamment serrd pour
remplacer la famille chez un malade
ou chez un etre traversant une grave
crise personnel le.

"Les m6decins, gdneralistes et sp6-
cialistes, peuvent faire ^normement
d^s le moment oil ils incluent dans

leur plan de gudrison I'environnement
social du malade et en particulier son
univers familier. Ils doivent faire tout

leur possible pour renforcer cet uni
vers.

"Le role de la famille dans le com

bat pour la santd revet done une im
portance existentielle. Si vous me
demandez quelles sources la famille
puise la force de faire face, lorsque la
sant6 fait d^faut ou aux jours de mala-
die et de souffrance, pour aider le
membre malade, je vous dirai que cela
passe par une borme preparation des
jeunes au mariage et ̂  la vie familiale,
pour que la famille redevienne la gar-
dienne des vraies valeurs: la

confiance, I'espoir et de constants ef
forts pour un veritable amour mutuel."

Dr REINHOLD GROMOTKA,

Allemagne

L'ART DE TRAVAILLER EN EQUIPE

"Apres vingt ans de pratique m^di-
cale hospitaliere dans de nombreux
etablissements el dans toutes sortes de

services, je suis plus que jamais
convaincu de la neces.sile d'une verita

ble formation au travail en equipe. Car
il s'agit la d'un art qui ne s'acquiert
pas tout seul. Nous nous retrouvons de

plus en plus au sein d'une 6quipe ou
tous sont egaux, ce qui ne .se fait pas
toujours sans que I'orgueil des mede-
cins soil quelque peu bouscule. Les
roles et les positions traditionnels,
dans la profession, sont en train d'etre
repenses. Esperons que cela est pour
le mieux.

Sollicitude pour les
malades...et pour les

oollaboroteurs

"Malgre la crois.sance phenomenale
du nombre des rnedecins et des tra-

vailleurs de sante, nous sommes sou-

mis a des pressions de plus en plus
grandes et avons de plus en plus de
patients ^ trailer, ce qui provoque
toutes sortes de tensions et de frustra

tions. Ces conditions rendent encore

plus important le travail d'equipe. On
organise evidemment de nombreux
.stages visant it I'amelioration de I'es-
prit d'equipe et de la productivity,
mais je sais aussi que I'on n'y aborde
pas forcement le probleme de telle ou
telle dissension qui pr^vaut parmi les
membres d'un meme service partici
pant au .stage..

"En tant que medecins, nous devons
avoir beaucoup plus do con.sideration
pour les autres professions medicales:
les infirmiyres, les kindsitherapeutes,
les brancardiers, les techniciens des

laboratoires etc. Nous devons commu-

niquer davantage avec eux et nous
donner plus de peine pour infonner
nos collaborateurs. Ce n'est pas seule-
ment vis-a-vis de nos malades que
nous devons faire preuve de plus de
sollicitude, mais les uns envers les au

tres dans un meme service...

Dr STURLA JOHNSON, neurologue,
Norv6ge

"J'en.seigne h la Faculty des sciences
de santy de I'University de Linkdping,
un ytablissement experimental cryy
rycemment.



t6raires. Les premiers ma-
lades que rencontrent les
etudiants ne sont pas ^
I'hopitai, mais chez eux,
dans leur milieu habituel.

Durant tout ce cycle, les
etudiants travaillent en

groupes. Etant moi-meme
nouvelle dans cette uni-

versite, j'ai encore peu
d'experience de ce nou-
veau systeme, mais les
etudiants en medecine que
j'ai dej^ rencontres m'ont
frappee par leur honnetete,
leur sensibilite aux autres

et leur enthousiasme.

ELISABETH HAMRIN,
Docteur en sciences de la

sante, Subde

V 5.. "Pour moi, le travail d'e-

Elisabeth Hamrin, devant la facultd des Sciences de Santd quipe commence en fa-
mille et se poursuit avec

Cette faculty se compose de I'Ecole
de medecine de I'universitd et de cinq
ecoles de professions medicales ou
para-m6dicales, y compris une ecole
d'infirmi^res. Tous les Etudiants de la

faculte commencent leurs etudes en

meme temps par un cours de dix se-
maines intitule L'homme et la socie-

te. C'est un cours ou Ton etudie tres

peu la pathologie, mais ou Ton se
concentre sur I'etude de la communi

cation, du travail en equipe, des ques
tions ethiques, de revaluation de sol,
ou Ton y etudie meme des oeuvres lil

ies patients et avec la receptionniste.
C'est la receptionniste qui fait ou d6-
fait I'atmosphere de la salle d'attente.
J'ai quelquefois I'impression que le
probleme du malade est resolu avant
meme qu'il entre dans mon cabinet, a
cause de la compassion dont elle a fait
preuve. Souvent, elle prend d'excel-
lentes initiatives, sans me consulter. II

est alors important que je manifeste
mon appreciation."

Dr LEWIS MACKAY, generaliste a
Londres.

INTERACTION ENTRE VALEURS
ETHIQUES ET QUALITE DES SOINS

"Rien n'est plus faux et dangereux
que de vouloir separer les medecins
en deux categories: d'une part les
scientifiques inhumains, d'autre part
les bons medecins qui se penchent sur
les maux de leurs patients.

"Les devoirs de science et les devoirs
d'humanite sont inseparables. Le pre
mier devoir du medecin est de connaT-
tre son metier. En ce qui conceme les
devoirs d'humanite, on peut rappeler
que la medecine a pour objet non pas
une machine biologique, mais l'hom
me et sa maladie et que dans notre

repousser les limites de son savoir.
C'est aux savants eux-memes qu'il in-

combe en premier d'influencer les de
cisions afm que leurs decouvertes
soient utilisees h bon escient.

Professeur B. COURVOISIER,

Prbsident de I'Academie suisse des
Sciences medicales.

"Un de mes patients m'a beaucoup
aide, un jour, en me posant une ques
tion toute bete: "Je vous trouve com

petent, m'a-t-il dit tres gentiment.
Vous semblez savoir ce que vous
faites. Vous me soignez tr^s bien.
Mais ne pourriez-vous pas me dormer
un peu plus de vous-meme?" Je n'ai
jamais oublie cette question. Car la
route est sans fin le long de laquelle
on apprend k donner davantage de soi-
meme. Ce malade avait besoin de plus
qu'un diagnostic et un traitement, il
avait besoin d'un ami. Je crois qu'ai-
mer peut se traduire par "avoir du
plaisir a etre avec". J'ai decide d'ai-
mer de cette fa^on. Avoir du plai.sir a
etre avec les autres, quels qu'ils
soient, quelle que soit leur origine,
leur allure, leur persoimalite. Cela a
transform^ mes rapports avec les
gens."

Dr PAUL CAMPBELL, Canada.

profession toutes les notions scientifi
ques en evolution, fascinantes, se ra-
menent toujours a un etre humain
envisage dans son contexte psycho-
logique, hunilial et social. La
conscience de la responsabilite per-
sonnelle a I'egard de chaque malade
reste la base morale de notre metier.

"En ce qui conceme I'ethique du
scientifique, il est important de souli-
gner le fait que la connaissance liee a
la recherche doit etre distinguee de
I'utilisation de cette connaissance.

L'homme ne peut pas s'empecher de

I'-- ■.

Le prolesseur B. Courvoisier
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INFIRMIERE
A BEYROUTH

m

Nour reproduisons id tel quel le te-
moignage d'une infirmiere libanaise.
II se passe de tout commentaire.

J'ai fait mes Etudes ̂  runiversite

Saint Joseph ^ Beyrouth. Nous y
avons appris ^ soigner les gens en
temps de paix. Or, pendant trois ans,
j'ai travaille en tant que stagiaire dans
un hopital a la limite des secteurs Est

et Quest. Imaginez mon hopital: cha-
que fois que commenfait im bombar-
dement, nous devions descendre les

patients au rez-de-chaussee; leurs lits
6taient alignds Tun & c6t6 de I'autre
dans un corridor tres sombre.

En plus, les blesses arrivaient par
ambulances. Parfois trente ou cin-

quante par jour. Presque tous 6taient
de jeunes hommes de dix-sept ̂  trente
ans; souvent, leur condition dtait si

grave qu'ils avaient perdu connais-
sance pendant le transport. Pour les
sauver, il fallalt operer et, quand ils se
reveillaienl, ils decouvraient qu'ils
etalent amputes, qui d'une jambe, qui
de deux.

Revolte

Nous etions nous-memes bouscules

par le manque de temps et de person
nel: bien des infirmieres, ̂  cause des

obus, ne pouvaient arriver a 1'hopital.

Ces hommes traversaient des mo
ments de revolte horribles. Ils se met-

taient a cner des grossieretes, des
injures; a hurler, ne sachant pas exac-
temenl contre qui. Pour continuer & les
soigner, que pouvions-nous faire? De-
vant leur detresse, il y avait deux
possiblites: ou bien adopter une indif
ference rigide, ou bien se laisser re-
mettre en question.

L.es amputes ne voulaient plus en
tendre de mots de consolation superfi-
ciels. Toute communication avec eux

6tait impossible. Ces patients traver
saient des moments si vrais, si authen-
tiques, mais aussi d'une telle violence,
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que nous devions constamment re-
penser notre attitude. Ils souf-

ffaient, mais en meme temps
grandissaient, je crois, en authen-
ticite hurnaine.

Toute la science que j'avals ap- H
prise ̂  I'universite se montrait in-
suffisante. Soigner le corps, H
c'etait la pariie la plus facile de 9
notre tache, mais traiter les bles-

sures interieures... J'avais alors

tendance ^ me cacher derriere le

savoir, les paroles savantes. Les
medecins aussi. Nous fuyions la W
realite. Nous nous .sendons supe-
rieurs a ces patients, nous vou-
lions etre importants, car nous
Etions les therapeutes, nous pou-
vions agir. Cela blessait encore plus
les malades. Un ampute qui ne peut
plus conquerir le monde comme avant
est encore plus facilement blesse par
les medecins.

"Moi aussi, j'etais
vulnerable"

Ces amputes m'ont beaucoup ap
pris, meme si cela a ete tres dur. Je me
sentais tres pauvre, ignorante, mi.se-
rable. J'ai pris conscience que le ma-
lade est un tout, mental, physique et
spirituel. La crise qu'ils traversaient
m'a permis d'etre honnele avec moi-
meme: moi aussi j'etais vulnerable.

Que faire pour les aider? Devant
leur souffrance, ne rien dire. Je devais

re.ster honnete avec le malade, ne pas
tricher avec lui. Je suis restee silen-

cieuse, presence rassurante, dans un
silence qui ne juge pas parce qu'on se
veut tout aussi vulnerable. Un silence

qui ecoute les cris, les injures, en ou-
bliant ses propres reactions, qui ac-
cepte ce que dit le patient pour le
laisser exprimer ce qu'il ressent. Par
fois, il pleure et il est brise. Pendant
ces moments, j'essayais de partager sa
souffrance, de me mettre a sa place. Je

me suis souvenue de la douleur que
j'ai ressentie quand mon pere est mort
d'une hemorragie cerebrale. Je me
suis dit: "C'est moi I'eleve, et le pa
tient I'instituteur."

Cela, je ne pouvais pas I'apprendre
dans des livres mais au contact quoti-
dien avec les malades. On peut es-
sayer par ses propres forces de
surmonter les obstacles sur le long
chemin qui mene au but choisi. Ces
amputes m'ont mis sur le chemin
d'une grande a venture. Avant, ma foi
n'^tait pas vivante. Parfois, a cause
meme de la souffrance qu'ils ont
connue, ils arrivent a une grande paix
interieure et une grande liberty. Com
ment? On aimerait le savoir. Ils ont

beaucoup a donner.

J'ai remarque que les petits details
qui divisaient medecins et infirmieres
avaient disparu. Le danger nous unis-
sait. Je suis reconnaissante k ces am

putes. Les medecins ont, eux aussi,
beaucoup appris. L'important, c'est
d'avoir I'humilite, la simplicite d'ap-
prendre. J'ai compris. que nos bles-
sures humaines toumaient autour

d'une chose: le besoin d'aimer, le be-
soin d'etre aimd. Aimer oui, mais vou-
loir aussi et accepter d'ene aime.

Celeste AKIKI



La technologie etant un accomplissement de la
liberte hutnaine, c'est le devoir de toute liberte
de se fixer ses propres iimites, dit ie philosophe

americain Hans Jonas. Car la survie de la liberte en
depend, le laxisme debride condamnant inevitable-
ment celle-ci a la faillite.

A propos de la presf

"Quelle que soit la puissance des nouvelles techno
logies, c'est rhomme qui est a I'origine des confllts
humains", devait ecrire un commentateur de I'heb-
domadaire americain Newsweek au lendemain de la
destruction en vol, au mois de juillet dernier dans le
Golfe persique, d'un airbus iranien.

La question se pose alors de savoir comment Ton
peut cerner de plus pres, la technologie etant ce
qu'elle est, la responsabilite de I'homme vis-a-vis de
sa liberte. Comment prendre une decision concer-
nant des evenements se deroulant a des milliers de
kilometres a partir de donnees informatiques?
S'agit-il encore de responsabilite individuelle au sens
originel du terme: assumer completement ses actes
et ses decisions d'homme? N'est-on pas entre dans
le domaine du jeu, d'un jeu ou sont peses les risques
et les responsabilites? Quel sens revetent alors la li
berte, la responsabilite?

Contradiction

Par contre, restreindre la liberte humaine va a I'en-
contre des efforts nationaux et supranationaux visant
a faire des droits de I'homme et des libertes fonda-
mentales un droit inalienable de chaque individu,
contre I'intervention de I'Etat. Que Ton pense a la
Declaration unluerseile des droits et des libertes des
Nations Gnies de 1948, a la declaration des droits
americaine de 1776, que Ton pense aussi a la Revo
lution frangaise et a sa devise: "Liberte, Egalite, Pra
te rnite"!

Avec I'age de la technologie, le probleme des rap
ports entre I'homme et la nature est entre dans une
nouvelle phase. La technologie d'hier etait macro-
scopique et ne cherchait, par ses outils et ses ma
chines, qu'a faciliter ou a remplacer le travail
physique de I'homme. 11 s'agissait de precedes Iimi
tes a la surface de la terre. Aujourd'hui, la recherche
scientifique a atteint les profondeurs moleculaires.
Elle est a meme de creer des substances nouvelles,
de liberer des energies inconnues, d'extraire I'infini-
ment grand du monde de I'infiniment petit. Elle
change alors non seulement I'environnement, mais
I'homme lui-meme.

Qui peut aujourd'hui jouir d'une vision d'ensemble
des possibilites de la science et de la technique, me-
surer la portee de leurs consequences positives et
negatives? En d'autres termes, le savoir technologi-
que est confronte au dilemme suivant: Jusqu'ou pou-
vons-nous mener nos recherches, jusqu'ou
avons-nous le droit de les mener? Comment tenir
compte des effets a long terme de la technologie nu-
cleaire ou du genie genetique? Qui est responsable?
Y a-t-il des normes ethiques - semblables au ser-
ment d'Hippocrate - a formuler et a appliquer? Si
plus personne ne se sent lie par le Decalogue, le
Sermon sur la montagne ou I'ordre chretien, ou est

L'HOMJVI

ET RESP
par le cardin

Liberte et responsabilite, ethique de ia recherc
la Creation, teis ont ete les themes abordes, a
hommes poiitiques et des hommes d'Eglise. .

lors de ces Journees par le cardinal Fn

la norme ultime? Les renes avec lesquelles I'homme
conduit le monde sont en train de lui glisser des
mains. Les experiences negatives decoulant du
progres technique nous conduisent a prendre
conscience de la primaute de I'ethique sur le tech
nique.

Jusqu'au XiXeme siecle, le but du developpement
technique etait de soulager la souffrance des
hommes, d'ameliorer leurs conditions de vie, de re-
duire les contraintes de leur lutte quotidienne. Au
XXeme siecle, tout va beaucoup plus loin. La
conquete de I'atome et de I'espace a transforme en
peur I'enthousiasme des debuts. La victoire menace
le vainqueur presume lui-meme..

D'ou I'angoissante contradiction: d'une part, nous
sommes conscients de la lutte pour les droits de
I'homme, pour la liberte, jusque dans les domaines
de la religion et de I'education; d'autre part, nous
sommes en presence du viol de la liberte humaine -
non pas la liberte individuelle, privee, rnais celle qui
touche a la recherche et a la planification scientifi-
ques. L'eventualite d'une annihilation nucleaire ou le
potentiel de destruction qu'implique la course aux
armements sont vus par beaucoup comme une ten
tative d'arracher a Dieu la fin du monde, de mettre a
la disposition de I'homme un pouvoir apocalyptique.
A cela vient s'ajouter que I'homme veut, grace au
genie genetique, soumettre a son pouvoir revolution
elle-meme.

Conditio humana

Si nous nous tournons maintenant vers la conditio
humana de I'homme d'aujourd'hui, nous constatons
qu'il ressent son existence comme si elle etait hypo-
thequee, voire comme si elle n'etait qu'une pre-
somption. Tel Job qui, dans I'Ancien Testament,
maudit le jour de sa naissance, ii souffre du fardeau
de I'existence. 11 s'est libere de la securite divine,
mais ne se retrouve plus. Sans reponse lui paralt la
question posee dans la Genese: "Qui es-tu? Ou es-
tu?" En d'autres termes: "Quel est le sens de ta vie?"
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:'vation de la creation

E LIBRE

DNSABLE
l-Franz Konig

s scientifique face au deft de la preservation de
niois de juillet a Caux, par des chercheurs, des
)us reproduisons ci-dessous ['intervention faite
z Konig, ancien archeveque de Vienne.

Cela nous conduit a quelques conclusions prati
ques:

1. Certains essaient d'emigrer de ce monde, de fuir
ses changements permanents. 11 est, disent-lls, deve-
nu froid et inhumain, prive de tout contact fraternel,
dangereux. Comme I'ecrit le prix Nobel frangais Jac
ques Monod, rhomme se detourne de la science, se
tourne contre elle. 11 mesure sa force destructrice,
qui se dirige non seulement contre son corps, mais
aussi contre son esprit {Le Hasard et la necessite).

Neanmoins, I'auteur affiche une conception du
monde des plus pessimistes quand 11 ajoute que,
dans revolution, I'homme n'est qu'un produit du ha
sard, qu'il doit s'arracher a son reve millenaire et
prendre conscience de son alienation totale. Sa
place, elle n'est que celle d'un romanichel en bor-
dure de I'univers.

Ere nouvelle ?

Spirituellement, I'homme entre dans une ere nou
velle, qu'il cherche dans une transformation du moi,
dans une prise de conscience de sa plenitude. C'est
sur la toile de fond de la course aux armements et

des catastrophes ecologiques, en un mot de la crise
mondiale, que les pionniers de cette vole veulent re-
mettre le monde sur pied.

Mais ils ne font que rejeter leurs responsebilites et
laisser le monde tel qu'il est a ceux qui ne peuvent
pas en emigrer.

2. Jusqu'a recemment, la question de la liberte et
de la dignite de I'homme n'a ete examinee que d'un
seul point de vue: on a omis le fait qu'a toute liberte
est attachee une responsabilite. Car la liberte sans
responsabilite conduit a la destruction de I'homme
et, precisement, de sa liberte. Chaque fois que je me
sers de ma liberte, c'est-a-dire que je prends une
decision d'homme libre, je pose en metne temps des
limites a ma liberte. Je ne peux pas choisir a la fols
ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et
ce qui est faux.

3. (Jn bon usage de la liberte necessite maturite in-
terieure et croissance spirituelle, courage et renon-
cement.(...) Ce qui ne coute rien est sans valeur. "La
cause de la crise actuelle n'est pas liee a la techno
logic en soi, ecrit I'economiste E.F. Schumacher,
mais aux hommes: si la culture spirituelle, c'est-a-
dire la culture de I'homme interieur, est negligee,
I'ego'isme reste la seule force dominante et I'homme
ne connait que la liberte sans responsabilite."

Le fondateur du Club de Rome, Aurelio Peccei,

souligne cet argument encore plus clairement: "La
decouverte choquante que nous avons encore tous a
faire, dit-il, c'est que I'homme, malgre sa science et
sa puissance, ses plans, ses structures, ses systemes
et ses outils, ne pourra changer son sort s'il ne
change pas lui-meme." II n'est pas question ici de li-
miter la liberte exterieure, mais de corriger la liberte
interieure. Chaque homme peut changer vers le
mieux pour son bien et pour celui de son prochain.

Long terme

3. Le progres scientifique et technique depend
d'un travail d'equipe et d'une planification a long
terme. Dans I'ensemble, ce ne sont pas des indivi-
dus, mais des equipes de chercheurs qui prennent
en charge les programmes de recherche. Si je parle
done de limiter la recherche scientifique, je ne veux
pas dire qu'il faille limiter la liberte individuelle de tel
ou tel membre d'une equipe. II s'agit d'un nouvel ob-
jectif a fixer, d'une autre orientation de recherche.
On ne vise pas a limiter les recherches mais a eviter
les catastrophes.

On touche alors au domaine de la responsabilite
des dirigeants nationaux, voire internationaux. Mal-
heureusement, les gouvernements s'attachent peu
aux plans a long terme. Ils se preoccupent davan-
tage de la prochaine echeance electorale, des pro-
chaines rentrees fiscales, des reactions de I'opinion
publique et du cours du dollar... Nous vivons dans
un environnement ou I'actualite cherche a tout do-

miner. On en oublie I'heritage du passe et nos res-
ponsabilites vis-a-vis de I'avenir. Seul compte
I'instant present.

5. 11 y va de la protection de notre monde, du main-
tien de la paix sociale et Internationale, de I'arret de
la course aux armements. 11 s'agit aussi des 60.000
bombes accumulees dans les arsenaux de I'Est et de

I'Occident, du montant des credits de recherche af-
fectes a la production de materiel de guerre. 11 s'agit
de la liberte de la recherche, envisagee dans le long
terme face aux menaces grandlssantes qui pesent
sur le monde et sur I'homme. II s'agit surtout d'une
decision fondamentale a prendre dans ce monde en
train de devenir un: acceptons-nous une Creation
preetablie dont les materiaux sont encore a decou-
vrir, et dont la structure veut que I'homme en soit le
centre? Ou tentons-nous d'utiliser ces materiaux

pour construire un autre monde, dans lequel nous
nous mettons a la place de Dieu et sommes alors
condamnes, comme les batisseurs de la Tour de Ba
bel, a echouer et a perir?

(Traduction de Philippe Lasserre)
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En mai 1988, les autorit6s austra-
liennes saisissaient dans le port de

Sydney quatorze tonnes d'armes so-
vi^tiques arrivant du Ydmen du Nord
et destinies aux ties Fidji. Aux Fidji
meme, un autre container d'armes

avait 6t6 d^couvert en avril. Aujour-
d'hui encore 11 est difficile de savoir

qui est derri^re ce trafic, mais I'^vdne-
ment est rev^lateur et m^rite d'etre

examine a la lumidre du fait que le
centre de gravite de la plan^te est en
train de se deplacer de I'Atlantique
vers le Pacifique. S'agirait-il d'un ef
fort pour ddstabiliser cette partie du
monde en y faisant regner des conflits
armes de longue dur^e? Avec ses in-
nombrables petites "iles-nations", la
Melanesie a ete recemment le theatre

d'eruptions, notamment en Papouasie-
Nouvelle Guinee, aux Salomon et en

Nouvelle-Caledonie, qui ont mis a
mal I'image d'une zone calme et idyl-
lique que Ton se faisait jusqu'^ pre
sent du Pacifique Sud. Les Fidji ne
semblent pas avoir 6chapp^ ^ cette
tendance.

Harmonie raciale

et coup d'Etat

Archipel du Pacifique Sud en proie
aux guerres tribales, les Fidji ont ̂ te
litteralement rachetees en 1874 par
I'Angleterre, en annulation de leurs
dettes. N'arrivant pas a faire travailler
les autochtones

L

Le Pacifique
tourmente

QUESE

PASSE-T-IL

AUX

FIDJI?

D'un correspondant
it Suva

souche exerces pia des maladies jus-
qu'alors inconnues dans ces iles et le
fort taux de natality des Indiens

avaient favorise ce renversement de-

mographique.

De 1970 it 1987, le pays a dte gou-
veme par le parti de 1'Alliance, un
mouvement en majorite fidjien dirige
par le chef Ratu Kamisese Mara,
grace a un systeme electoral tr^s parti-
culier pemiettant a 52 parlementaires
(22 Fidjiens, 22 Indiens et 8 Euro-
peens) de maintenir I'equilibre des
forces. Mais en avril 1987, un homme

dans les planta
tions de canne a

Sucre qu'ils vou-
laient introduire

dans le pays, les
Britanniques fi-
rent venir en

grand nombre de
la main-d'oeuvre

indie nne. Plus de

soixante ans plus
tard, en 1970, au

moment de I'inde-

pendance, la po
pulation indienne
representail 52%
des 680.000 habi

tants de I'tu-chipel.
Les ravages sur la
population de

e parlernent et le siege du gouvernement a Suva, la capitale.

P€

du peuple, non lie aux chefferies, T.
Bavadra, dirigeant du parti travailliste
multiracial, a remport^ les Elections
en s'alliant au parti indien et en atti-
rant a lui 10% de Felectprat fidjien
lasse de dix-sept armies de pouvoir de
I'Alliance. Ces dix-sept ans n'en
avaient pas moins ete marques par une
etonnante harmonie raciale et par une
prosperite economique qui faisaient
des Fidji une nation-phare au sein de
la communaute des pays independants
du Pacifique.

Bombe a retardement

Ce changement de gouvernement
semble avoir ebranle d'un seul coup
ce bel dquilibre. L'elite fidjienne sou-
dain exclue du pouvoir a r^agi en for-
mant un mouvement indigene qui a
organise des manifestations, dresse
des barrages routiers, provoqud des at-
tentats. Profitant de la situation, un

militaire, le lieutenant-colonel Rabu-

ka, de coeur avec les Fidjiens, a de-
clench^ deux coups d'Etat successifs,
le 14 mai, puis le 25 septembre.

Le 7 octobre, il proclamait la Repu-
blique, abolissait la constitution et de-
tachait son pays du Commonwealth.
Suivaient une reduction de 15% des

Scilaires, une devaluation de 35% de la

monnaie nationale... et une emigration
importante de la population indienne.

I  La confiance des investisseurs dispa-
raissait et les

Fidjiens se mon-
traient divises

entre eux. Le

,, ,, quatrieme gou
vernement par

interim depuis le

coup d'Etat, diri-

X  ̂ nouveau par
^  Kamisese Mara

^ 3 et forme en par-
lie de militaires,

'  aujourd'hui a
*  elaborer une nou-

I  constitu-
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A gauche: villageois fidjiens prdparant une cdremonie. A drolte, travailleurs indlens dans une plantation de canne d Sucre.

aujourd'hui aux lies Fidji ies ingre
dients ideaux: une bombe ̂  retarde-

ment plac^e la de fafon inconsideree,
il y a un siede, par la puissance colo-
niale, h savoir une population relevant
d'une culture totalement differente de

celle des indigenes, eux-memes con-
vertis depuis peu du cannibalisme au
christitmisme. Alors que I'indigene
restait attache k ses coutumes ances-

trales et au systeme traditionnel de

chefferies, I'lndien, coupe de toute ra-
cine sociale, n'avait de seul recours

que son travail, son aprete au gain et
sa soif d'education. D'ou la plus
grande prosperite actuelle de la corn-
munaute indienne.

Emigration indienne

Pour justifier son coup d'Etat, le
lieutenant-colonel Rabuka a donnd

difterentes raisons; crainte d'actions

teiToristes inspirdes par la Lybie,
crainte de luties intestines sanglantes
et, surtout, desir de garatitir la suprd-

matie politique de I'ethnie fidjienne.
Une autre raison, moins avouable, est

sa peur que soit reveiee la corruption
dont se sont rendus coupables les an-
ciens dirigeants. Pour rallier a sa
cause I'appui des autochtones, il a
laisse se rdpandre I'idee que le gou-
vemement de M. Bavadra aurait cher-

che a modifier les lois foncieres

(favorable aux Fidjiens de souche et
approuv^es ii Funanimite, au moment
de I'independance, par la communaut6
indienne), ce qui aurait ete en fait une
violation de la constitution.

Contrairement aux idees revues, les
Indiens, bien que presents pour la plu-
part dans le pays depuis quatre ou
cinq gi^nerations, ne controlent que
10% de I'activite economique, alors
que 50% est entre les mains de socie-
t^s multinationales et d'expatrids occi-
dentaux. La majorite d'entre eux

exploitent des plantations de canne a
Sucre sur des terres louees k leurs pro-
pri6taires fidjiens a long terme et
constitutionnellement invendables. Le

deuxi&me groupe est compose de ceux
qui travaillent dans le secteur tertiaire.
Beaucoup d'entre eux cherchent a
emigrer et ils sont deja partis par cen-
taines en Australie et en Nouvelle-Ze-

lande, laissant certains services dans

un triste etat. "Ayant ete temoin de
tant d'actes de discrimination a re

gard des Indiens, dit un eminent pro-
lesseur de gestion, je ne peux plus me
considerer comme chez moi a Fidji".
Cet homme a une formation qui lui
[.Termettra d'emigrer. Mais, pour
300.000 Indiens, ce n'est pas le cas.

Pour le simple citoyen, qu'il soit in-
dien ou fidjien, les conditions econo-
miques sont devenues extremement
dures. La plupart d'entre eux aspirent
^ un retour a la democratic, comme le

prouve une petition qui, en I'absence
de toute consultation electorale, est

assez parlante: 130.000 signatures
reunies par un groupe multiracial. Une
minorite grandissante de Fidjiens
prennent conscience du fait que, avec
ses deux cotnmunautes distinctes, leur

pays ne peut survivre que dans le ca
dre d'une democratic multiraciale. En

depit des incitations a la discrimina

tion raciale dmanant de I'arm^e, la

borme volonte, face au racisme, reste

tr^s vive, en particulier dans les zones
rurales, oit les relations de bon voisi-

nage entre Fidjiens et Indiens n'ont
pas et6 altdrfes.

Dialogue interculturel

D'une confession religieuse ^ I'au-
tre, le dialogue interculturel se d^ve-
loppe. L'Eglise catholique, par
exemple, continue d'envoyer ses se-
minaristes faire des s^jours dans des
families indiennes, ce qui aboutit tou-
jours £l ce que le jeune pretre se consi-
dere ensuite comme un membre a part
entiere de cette famille. Quant aux di
rigeants de I'Eglise methodiste, qui
rassemble 70% des Fidjiens, ils ont
dans I'ensemble approuvd le coup
d'Etat. "Ils ont agi en Fidjiens avant
d'agir en Chretiens", nous a dit par
contre un pasteur dissident de cette
Egli.se.

De son cote, le premier ministre ren-
verse par le coup d'Etat, M. Bavadra
(beaucoup de ses collaborateurs et de
ses proches ont etd arretes et battus
par les forces de I'ordre), a mis ses
troupes au deft de vivre selon les prin-
cipes Chretiens d'amour de Dieu et
d'amour des autres. "11 y a ceux qui
veulent nous diviser selon la race et il

y a ceux qui sont prets a se battre jus-
qu'a leur dernier .souffle pour I'unite
multiraciale", dit-il.

La situation actuelle a amene plus
d'un, aux Fidji, a s'interroger selon sa
conscience. Des Indiens reconnaissent

CHANGER N"204 novembre 1988



que leur communautd n'a pas fait
grand chose pour comprendre et ap-
precier la mentality fidjierme et, par-
fois, ont 6t6 insensibles et se sont

sentis cultureliement sup6rieurs. Un
Indien qui, ii y a vingt-deux ans, apr^s
avoir d6couvert le R6armement moral,

avait 6crit des lettres d'excuses h cer

tains Fidjiens pour cette attitude, nous
a dit recemment: "Ce geste m'a per-
mis d'apprecier les qualit^s des Fid
jiens; leur chaleur de coeur, leur sens
du partage communautaire. J'ai au-
jourd'hui parmi eux de nombreux
amis que je n'aurais pas pu me faire
autrement."

Mais, au point ou en sont les choses,
les militaires, qui d^tiennent I'autoritd
ultime de fait, et les nationalistes fid
jiens, sont en train de faire des In-
diens, en ddpit de leur majority
numerique, des citoyens de second
rang. Comment leurs enfants verront-
ils en autrui un egal s'ils ne sont pas
traites en citoyens h part enti^re?

Far peur de voir d'autres profiter de
ce vide pour essayer d'attirer le pays
dans leur sphere, les pays occiden-
taux, en particulier I'Australie, la
Nouvelle-Zelande et la France, ont

repris leur aide ̂  ce pays h I'economie
fragile. Ont-ils, ce faisant, ferme les
yeux a la degradation des droits de
I'homme et a la disparition de la liber-
te? Quant aux investisseurs, voudront-

ils revenir dans un pays ou une boime
moiti^ de la population se sent dans
I'ins^curit^?

Main divine ?

Rabuka affinne que c'est la main di
vine qui Fa pousse h declencher le
coup d'Etat. Le Grand Conseil des
chefs fidjiens et I'Eglise metliodiste,
en donnant I'impression de I'approu-
ver, n'ouvrent-ils pas la porte a des
hommes moins bien intentionnes se

r^clamant aussi de la main divine et

prets k recourir h la force? Gardiens
de la culture fidjienne, ne sont-ils pas
en train de brader leur grandeur par
opportunisme et de c^der a une illu
sion?

Plus grave encore que celle de la
forme du gouvemement futur est la
question des qualites de caract^re des
dirigeants de demain. Jusqu'h present,
h cause de leur deference tradition-

nelle vis-h-vis de leurs chefs, les Fid-.

jiens de la base n'ont pas vraiment fait
entendre leur voix. C'est de leur sein

que se levera peut-etre le leadership
de demain.

A une ̂ poque ou les valeurs de li
berty et de multiculturalisme sont pro-
clam^es haut et fort, un pouvoir
reserve h perpetuite aux chefs tradi-
tionnels et k leurs clients peut-il
durer? Si ce principe reste gravd dans
la constitution, n'y a-t-il pas Ik le fer
ment d'une revolution populaire
fidjienne, une autre bombe k retar-
dement?

LES INITIATIVES D'UN ENSEIGNANT
BRITANNIQUE

Pourquoi Rob Pattison, ingdnieur
anglais formd chez Rolls Royce, s'est-
il converti k Tenseignement de la phy
sique et de I'electronique? Seul
Stranger pendant cinq ans parmi les
collegues et el^ves fidjiens d'une
ecole privee, il a et^ ioge et retribue
comme eux.

"Ma femme et moi avions dejk se-
joume aux ties Fidji dans le cadie de
Faction du Rearmement moral et nous

souhaitions creer des liens de per-
sonne k personne entre pays du nord -
FAngleterre et I'Australie - et ceux du
sud, explique Rob. Nous avions aiissi
le desir d'aider au tranfert de techno-

logie dans cette region du monde dont
I'intluence ne cesse de croitre."

Au debut, ses collogues se ran-
geaient a ses opinions, partant du prin
cipe qu'un Europeen sait mieux. Rob
a du apprendre a refuser toute flatterie
et k s'effacer pour laisser a ses colle
gues une entikre ind^pendance de de

cision. 11 a concentre ses efforts sur

son enseignement.

"Tandis que les cafards fuyaient
dans les recoins sombres, j'ai invento-

rie le materiel du laboratoire. Un de

mes predecesseurs, ing^nieux brico-
leur, avait fabrique toutes sortes d'ap-
pareils a Faide de pieces de velo et de
meccano, de bocaux et de fil de fer.
J'ai aussi trouve des voltmetres de

Farmee, un spectroscope en etat de
marche et quelques miroirs au tain
abime. Pour mon premier cours sur les
champs electriques, j'ai utilise une
courroie de ventilateur, de Fhuile de

palme et des graines de gazon. Les
eleves ont applaudi."

Codeaux sponsorlses

Rien ne vaut des experiences avec du
bon materiel pour rendre la physique
interesante, s'est dit Rob. Or il lui
manquait des ampoules, des piles, des

thermometres, des aimants etc. Et,

bien sur, des bandes magnetiques, des
diapositives, bref, un equipement fort
cher pour les moyens dont disposait
Fecole.

"Ma femme et moi avons decide de

trouver les fonds necessaires en ecri-

vant k des revues d'enseignement ou k
des amis. Des dons nous sont par

venus d'Amerique et d'Australie.
D'lrlande, une jeune femme et sa
classe ont entrepris de recolter de Far-
gent. Elle nous a ecrit que le Haut
Commissaire de Fidji a Belfast en
avait entendu parler et qu'il etait venu
en personne dans la classe pour re-
mercier; les eleves Font invite k de

jeuner et ont chante en fidjien. Vente
de gateaux, marches ou toumois de
badmington sponsorises, chaque
somme soulignait Finteret des dona-
teurs pour un pays du sud."

Les premiers cadeaux arrives, Lyn
et Rob ont fait des commandes en
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Rob el Lyn el leurs deux filles adoptives indiennes

Australie et en Europe et un bon stock
a 6te constitue.

Par ailleurs, & son arrivee, Rob avait

apporte un ordinateur: 1 'ecole a €l6 la
premiere de Tile k dormer des cours
d'informatique et d'electronique. Plus
tard, le gouvemement a fait don de
quatre autres ordinateurs qui ont ete
relies a un projecteur video.

"A I'epoque, seul a connaitre ces
appareils, j'ai cree des logiciels et
complete I'equipement. A mon depart,
six personnes avaient ete form^es et
I'une d'elle dirige aujourd'hui le cen
tre informatique de Tile."

"Nous ovens heberge
Soshi"

Au debut, s'etonnant des absences

prolongees ou repetees de certains
eleves, Rob a appris que les frais
d'ecolage pour les classes secondaires
depassaient souvcnt les moyens des
parents.

"Je me souviens d'une veuve, repi-
queuse de riz dans le delta. Elle m'a
demande d'adopter ,sa fille, Sashi,
dont elle ne pouvait payer I'ecolage.
AprSs mure reflexion, nous avons of-
fert de loger Sashi; nous venions jus-
tement d'adopter deux fillettes. Elle a
pu ainsi economiser I'argent des

transports, soit un trimestre d'^cole.
Plus tard, un collegue a propose de
contribuer aux frais. Mais comme il

fallait penser ̂  plus long terme au fu-
tur metier de Sashi, nous avons ecrit a

la fondation "Save the Children

Fund": la repon.se est parvenue sous la
forme d'un donateur; Sashi a pu faire
des Etudes de secretariat."

En cinq ans, c'est cent cinquante
jeunes que les Paitison ont aidds, no-
tamment grace a cette fondation. cha-
que fois de nouveaux liens etaient
noues entre Fidji et d'autres pays. De
plus, les enfants, une fois liberes de
I'anxidte de savoir d'ou viendrait I'ar

gent, s'interes.saient & leur travail et
faisaient d'enormes progrds."

Toutes ces demarches ont pennis a
Rob et Lyn de nouer de sol ides ami
ties avec leurs collegues et bon nom-
bre de families fidjiennes. Au point
qu'ils se sont parfois entendu dire:
"J'ai vu votre voiture hier pres de
chez nous. Vous auriez du venir

diner."

Une troisieme question a mis I'iina-
gination des Pattison au travail. 11 faut
.savoir que Fidji re9oit trois metres
d'eau par an; peintures, boiseries et
meme pla.stiques se deteriorent rapide-
ment. L'entretien des bailments sco-

laires est assure par une association
regroupant parents et enseignants, qui

organisent une kermesse annuelle.
Avant 1'arrivee de Rob, le directeur

avait fait un emprunt pour construire
deux b^ments. Mais il n'arrivait pas
a rembourser ses dettes. Les Pattison

pouvaient-ils aider?

II a etd convenu avec 1'association

d'entretien que I'on fixerait un mini
mum de quatre mille francs a trouver
par classe.

Rob et Lyn ont repris leurs plumes,
Sashi se chargeant de toutes les lettres

destinees a des entreprises. "Lorsque
ma classe a re9u des Etats-Unis im
cheque de 5600 F. (plus 1400 F. pour
les ffais scolaires de deux dl^ves),
grande a etd la jalousie des autres
classes."

"La kermesse s'est ouverte avec les

ceremonies et les danses en costumes

traditioimels: des dleves sont meme

parvenues k me faire danser. Notre
stand proposait des jeux informati-
ques. Et, bien sur, des patisseries, des
boissons et des produits d'artisanat."

La dette est epongee

Une grande reussite, mais il a fallu
encore une deuxieme annde d'efforts

pour eponger la dette. Pour Rob, ce
qui importait plus encore, c'dtait d'a-
voir rendu I'espoir aux professeurs et
au directeur qu'il etait possible de rd-
soudre de tels problemes.

En 1987, quelques mois apres la ker
messe, le colonel Rabuka instaurait un

rdgirne .soulignant la suprdmatie des
Fidjiens sur les Indiens. "La peur rd-
gnait partout, des dleves denon^aient
leurs profes.seurs, des professeurs se
denon^aient entre eux. Des collegues
ont vieilli de dix ans en quelques .se-
maines. L'armee, omniprdsente, har-
celait les jeunes. La situation est
malheureu.sement devenue si difficile

que les Pattison et leurs enfants ont du
quitter File a regret, aussitot I'annde
scolaire terminde.

Propos recueillis par MARY LEAN et
EVELYNE SEYDOUX

PHOTOS: Centre national d'Education sanltaire et

sociale. Diffuseur: Documentation trangalse: p.5; Do
cumentation trangaise: L.Brun.p.l; Lasserre:p.7; Pat
tison:p.12; Spreng:pp.4 et 6; H, Wirstr6m:p.6.
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CE VENT QUI VIENT DE L'EST

Combien de temps Mikhail Gorbat-
chev prendra-t-il encore avant de de-
mander I'entree de I'U.R.S.S. au

Conseil de TEurope, ̂ Strasbourg?

La Finlande, observateur de longue
date & cette instance, se voit autoris^e

^ y postuler son entree a part entiere;
si la Republique de Saint-Marin en
devient, i la fin de I'annee, le 22eme
membre, elle en sera le 23^me.

Le COMECON reconnait la Com-

munaute europeenne et entreprend de
d^velopper avec elle des accords de
cooperation, de groupe de nations a
groupe de nations. Non seulement des
missiles, mais maintenant aussi des

troupes d'occupation sovietiques sont
retires des pays de I'Est ou les avaient
solidement installes la partition de
I'Allemagne, puis Khrouchtchev et
Brejnev.

On parle de detruire le mur de Ber
lin, considerti desormais comme ana-

chronique.

Enfin, last but not least, 1'Europe
n'est-elle pas appelee par le Premier
sovietique "notre maison commune"?

Une strategic de la douceur se met
en marche k grandes enjambees: mais
aboutira-t-elle a la paix dans le res
pect des droits de I'homme et de
I'independance des nations, ou
conduira-t-elle simplement - quelles
que soient d'ailleurs la sincerite et la
bonne volonte de ses initiateurs ac-

tuels! - a assurer tranquillement une
mainmise qui n'a pu I'etre par la vio
lence?

Voila trente ans deja, le chef de
I'Etat fran^ais avait evoque TEurope
de I'Atlantique a I'Oural. Void que se
met en place I'Europe de I'Oural a
I'Atlantique.

Du plan militaire fro id, le debat se
dtiplace au plan politique souriant.

Si les portes s'ouvrent, on peut sans
risque prevoir que la surcapacite
technologique et industrielle de I'Eu
rope occidentale ne tardera pas k vou-

par Bernard Zamaron

loir s'employer - et meme k credit -
dans I'djuipement de I'Europe orien-
tale, en retard dans tout ce qui
conceme la vie courante, meme si elle

est a jour pour ce qui est de la plupart
des instruments de la puissance. Les
trois forces economique, militaire et
politique se reimiront alors en son
sein.

Mais quel sera, dans cette confron
tation devenue pacifique, le rapport
des forces en matiere d'idees? Telle

devient la question fondamentale.

Le role de la

Communoute

europeenne

L'Europc communautaire, coeur
renouvele de I'Europe occidentale,
epanouira-t-eile la force spirituelle
de ses fondateurs en dynamisme po
litique pour la democratisation de
I'ensemble du continent, ou bien,
reduisant sa motivation au commerce

et au bien-etre, se presentera-t-elle
comme un gateau offert au seul appe-
tit materiel de ses voisins orientaux?

Le choix salutaire pourrait en fait
dependre d'une perception accrue de
la capacity politique de I'Europe com
munautaire dans le pays qui a la
mere des democraties europdeimes et
qui, jusqu'a present, ne s'est principa-
lement inttiressee k la Communaute

qu'en termes economiques et budge-
taires. 11 ne faut pas oublier en effet
que c'est le Royaume-Uni seul qui, en
1940, a tenu la balance de la liberte.

Un engagement nouveau de la
Grande-Bretagne, ouvrant la porte a la
construction politique de I'Europe,
pourrait faciliter la jonction avec les
forces spirituelles de liberte qui, a
I'int^rieur de I'Union sovietique et
des pays d'Europe centrale, tendent a
emerger au niveau politique. Alors le
nouveau poids de I'Europe politique
communautaire pourrait, pour I'en
semble du continent, aider a faire pen-
cher la balance vers la democratic;

I'accueil de Strasbourg serait alors
I'appui ultime k une perestroika reus-
sie pour le bien de tous!

Le materiali.sme est un bloc, meme

s'il a differentes facettes. Dans le

grand mouvement qui s'engage, la de
mocratic ne gagnera que si les pays
qui s'en targuent retrouvent jusqu'au
trefonds son essence spirituelle.

Ce mur desormais anachronique
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Robert Schuman, homme d'une pend-
trante perception politique, qui a su
saisir un moment d'6quilibre des
forces ou pouvait etre chang^e This-
toire de notre continent et peut-etre du
monde pour le siecle k venir, a 6crit:
"La d^mocratie doit son existence au

christianisme. Je conclus avec Berg-
son que la d6mocratie est d'essence
6vangelique parce qu'elle a pour mo-
teur r amour."

Un transfert du rapport
de forces

II ne faut pas s'y tromper. Ce qui est
maintenant en cause, c'est par del^l
r^vident maintien d'un certain rap
port de forces militaires entre les
blocs existants, Temergence d'un rap
port de forces id^ologiques h Vint6-
rieur du bloc longtemps gel6, lequel
met directement en cause le rapport
des forces id^ologiques k Tint^rieur
meme de notre socidte occidentale.

SeuJe une Europe consciente de ses
racines en meme temps que de sa
responsabilit^ mondiale retrouv^e sera
le partenaire capable d'appuyer les
forces spirituelles si longtemps et si
durement emprisonn^es, mais qui sont
d'autant plus vigoureuses qu'elles ont

plus emondees. Une Europe sans
force spirituelle, goujatement satis-
faite de son pass6 d^mocratique, pr^-
occupee de le comm^morer, mais sans
reprendre a son compte les vertus qui
Tont rendu possible, sera au contraire
- comme nous en avertissait il y a
vingt ans d€}k Solj6nitsyne - leur d6-
solante deception et Taiiment de ceux
qui, de part et d'autre, ne revent que
d'etablir sur tout le vieux monde une

domination ideologique excluant toute
transcendance.

Non plus deux mondes,
mais deux conceptions

du monde

Si le secretaire general du P.C. de
rUnion sovietique peut ecrire: "Au-
jourd'hui notre tache principale est
d'eiever spirituellement les individus,
dans le respect de leur monde inte-
rieur, et de leur donner une force mo
rale", la question pour nous n'est pas
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tenement de savoir s'il s'agit de
bonnes intentions, de propagande ou
de r^alit^s, mais de savoir quelle pen-
s6e, quel engagement ou quelle realite
offrent en contrepartie notre 6conomie
et notre societe occidentales.

Pour autant que puisse etre mainte-
nue la tendance actuelle d'ouverture

du monde a direction communiste, ce

n'est done plus tant TEst et TOuest
qui vont porter le d^bat dans les an-
nees k venir, ce sont deux conceptions
du monde et de la vie au sein meme

de nos deux socidtes. Si la pesanteur
conduisait les mat^rialismes pratique
acquis par I'Ouest et ideologique sub-
sistant k TEst a se conjuguer dans une
renonciation au divin, ce serait le cer-
cueil de trois mille ans d'efforts pour
une civilisation au service de

rhomme.

Par contre, la decision de TEurope
pluraliste de reprendre le combat his-
torique et d'en accepter les disciplines
pourrait etre la main tendue - et tant

attendue! - k tous ceux qui ont pour-
suivi ce combat sous Toppression et
dans la misdre ou qui le risquent au-
jourd'hui au grand jour, ou meme au
sommet, pour que fleurisse un prin-
temps apres un long hiver.

Alors ce vent qui vient de TEst
pourrait bien etre celui d'un d6gel r^-
ciproque renouvelant le coeur des
hommes et la vie des nations. Une

emulation positive entre deux societes
qui ont chacune leur grandeur et leurs
faiblesses pourrait succ^der k une
confrontation ruineuse et 6ventuelle-

ment suicidaire.

Alors Saint-Marin, la plus petite,
mais aussi la plus ancienne r^publique
du monde, pourrait etre suivie dans le
rassemblement europ^en de Stras
bourg par la plus grande et - si les
mots ont un sens - la plus nouvelle des
rdpubliques.

BERNARD ZAMARON

d6l§gu§ general du Centre Robert
Schuman pour I'Europe
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'i'-i-t .'i?*

Afrique du Sud, Algerie,
Allemagne, Argentine, Australie,
Belgique, Bresil, Burkina-Faso,
Cameroun, Canada, Chili,

Chypre, Congo-Brazzaville, Cote
d'lvoire, Danemark, Egypte,
Equateur, Espagne, Fidji,

Finlande, France, "5a
Grande-Bretagne, Grece, Guinee,
Inde, Iran, Italie, Japon, Jordanie,

Liban, Luxembourg, Malte,
Maroc, Mayotte, Monaco,

Mozambique, Nigeria, Norvege,
Nouvelle-Caledonie,

Nouvelle-Zelande, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Ruanda,
Senegal, Suede, Suisse, Tahiti,
Thailande, Tunisie, Turquie,
Uruguay, U.S.A., Zaire...

...sui toutes ces tenes, on lit CHANGER
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