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HORIZONS

L'Afrlque et rinterdependance

Khartoum, la capitale souda-
naise situee au confluent des

deux bras du Nil, est devenue

pour deux semaines la capitale
du continent afrlcain tout en-

tier. Apres avoir lalsse aux mi-
nistres des Affaires etrangeres
le soln de deblayer le terrain,

les chefs d'Etat se sont rencon

tres pour elire le nouveau presi
dent — pour une annee — de
rOrganisation de I'Unlte Afri-
caine (O.U.A), confirmer I'elec-
tion de son secretaire general

et choisir le lieu de la confe

rence de I'annee suivante.

Deux questions se posalent

aux hommes rassembles a

Khartoum: Seront-ils capables,
chacun dans son pays, de res-
ter au pouvoir et de preserver

I'unitede leurterritoire? Des 32

chefs d'Etat ou de gouverne-

ment qui ont fonde I'O.U.A. en
1963, sept seulement sont
encore aujourd'hui en place. A
part quatre quI sont decedes
de mort naturelle, 21 ont ete
renverses par des coups d'Etat
plus ou molns sanglants.
Mais le sujet principal a

I'ordre du jour etait la question
de Vinterdependance. Aucun
Etat ne peut aspirer aujourdhui

a une totale independance.
Mais jusqu'ou doit aller la
dependance des forces venant
de I'exterieur? Pour les uns, les

Cubains et les Pusses sont des

amis venus en aide au moment

difficile, pour les autres ce
sont des "elements etrangers»

essayant de soumettre a leur

controls le continent tout

entier. La meme difference de

vues exists en ce quI concerns
I'aide des Occidentaux ou de

I'Arabie Seoudite a I'autre

groups de pays.
Le nouveau president de

I'O.U.A., Numeiri, qui a conduit
son pays par des phases «pro-
russes» et «pro-occidentales»
et qui a su encourager une
reconciliation nationals entre

le Nord musulman et le Sud

Chretien, parvlendra-t-il a eviter
une confrontation entre les

deux camps pratiquement
egaux et a clarlfler les choix

d'avenir pour tout le continent?
II faut le souhaiter — pour
I'Afrique et pour nous.

Meridien.
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Sur la jetee
A la veille de I'an 2000, Florence aura 25 ans. Comme ses

camarades de I'ecole maternelle et d'ailleurs, elle ports les
espoirs de I'humanite pour le prochain mlllenaire.

Le premier dimanche de juin, II faisait beau et nous
avions emmene Florence a la d^couverte des jolis villages
maraTchers de la Points de Barfleur. Puis, comme la mer
etalt basse, nous sommes alles jusqu'au phare de Gatte-
ville ramasser entre les rochers de petits galets multicolo-
res polls comme des ceufs d'oiseaux.
En avant de I'immense colonne de granit rose batie vers

1850 et dont le feu balale la mer sur 30.km, le petit phare
d'autrefois semble un nain... Mais 11 sert de support
aujourd'hui aux bras tournants d'un radar.
Nous allions rentrer quand Florence s'echappa, grisee

par le vent de I'independance. lets brune, tricot rouge, elle
filait sur la longue jetee qui relie is socle du phare aux pre
mieres maisons du village. Nous la perdions presque de
vue, bete a bon Dieu minuscule entre les lignes convergen-
tes de I'antique chaussee de plerre, quand elle fit soudain
demi-tour pour courlr vers nous et se jeter dans nos bras.

Heureusement, nous avions resists a la tentation de la
rappeler... I En I'embrassant, nous pensions avec gratitude
a ce que le passe nous a legue de plerre solids, de lignes
droites et de signaux lumineux pour ballser ia route des
enfants du siecle a venir.

Philippe Schweisguth.

DANS CE NUMERO

Le thdme d'ensemble des

rencontres de fete 1978 a

Caux, «Pour une ddmocratle

plus credible», revet de multi
ples facettes. Dans un numdro

precedent, nous en avions deja

aborde certains aspects.
C'est le plus souvent grace a

des hommes ou a des femmes

fideles a la quallte de vie qu'lls
ont cholsle et a I'appel ressenti
au plus profond de leur etre
que la democratle et ses llber-

tes sont non seulement sau-

vees, mais etablies et renfor-

cees. Certains des rdclts et

temoignages que nous
publlons lei I'attestent: tel

I'exemple de ce poete melane-
sien qui aide le premier mlnls-
tre de son pays a resoudre une
delicate crise polltlque (page 6)
ou cette evocation de Mere Te

resa (page 8) ou encore ce por
trait d'un homme d'Etat anglais
et de ce qu'il a fait pour les
habitants des colonies de la

Couronne (page 14).



Ouverture de la
conference
de caux

La conference internationale du Rearme-

ment moral a ouvert ses portes le 8 juillet a
Caux en presence de M. Armand Barman, pre
sident du Grand Conseil vaudois, et d'autres

representants des autorites locales et du corps
diplomatique.

vernants ou gouvernes. Quant a moi, je suis
devenu un democrate plus credible lorsque j'ai
decide de ne rien vouloir prouver, ni justifier et
que j'ai renonce a toute recherche d'avantage
personnel.» Cette attitude appliquee par

M. Beazley dans ses fonctions de ministre I'a
amene a repenser la politique de son pays en ce
qui concerne I'education des enfants abori-
genes.

Au nom de la Fondation suisse pour le Rear-

mement moral, son president, M. Daniel

Mottu, a resume ainsi les objectifs de la confe

rence: «De partout, a Test comme a I'ouest,

au nord comme au sud, les gens aspirent a une

democratie vivante, fondee non seulement sur

les gestes rituels d'un processus electoral, mais
sur des valeurs morales respectees dans le quo-

tidien des rapports entre les hommes.»

Des delegations d'Afrique australe, du
Moyen-Orient, du Japon et des divers pays
europeens participeront aux rencontres de
Caux. En tout, on attend quelque 2500 person-

nes d'ici au 4 septembre.

Pour une democratie plus credible

La conference a pour theme: Pour une
democratie plus credible. Elle fait suite a plu-
sieurs rencontres internationales qui ont eu lieu
sous I'egide du Rearmement moral en cette
annee qui marque le centenaire de la naissance
de son fondateur, Frank Buchman. Au mois
de Janvier, des representants des pays du Paci-
fique se retrouvaient a Brisbane, en Australie.
Au mois de mars, le premier ministre de I'Inde,
M. Desai, ouvrait une conference a la Nouvelle
Delhi. En mai, des Frangais de tous bords se
retrouvaient a Orleans pour des journees
nationales de concertation. Enfin, au debut de

juin, a Freudenstadt, un grand rassemblement
international etait place sous le patronage du
president de la Republique federale allemande,
M. Walter Scheel.

A Caux, les principaux orateurs de la seance
d'ouverture etaient le diplomate et homme
politique ghaneen Yakubu Tali et le juge
Khanna, qui, alors qu'il etait membre de la
Cour supreme de I'Inde, s'etait oppose a la
suppression des libertes individuelles pendant
I'etat d'urgence et avait ete pour cela ecarte par
le gouvernement de M"® Gandhi. II est aujour-
d'hui president de la commission juridique du
gouvernement de M. Desai.

2500 participants attendus

M. Kim Beazley, ancien ministre australien
de rEducation, a declare pour sa part: «La
credibilite de la democratie depend toujours de
la credibilite des democrates, qu'ils soient gou-

«Par notre maniere de vivre, nous creons

des dictateurs », affirme un chef musulman
du Ghana

«C'est la maniere dont certains d'entre nous

vivons qui fait de nos dirigeants des dicta-
teurs», a declare Alhaji Yakubu Tali, le Tolon
Na, chef musulman du nord du Ghana, qui fut
durant 17 ans membre du parlement de son

pays et ensuite ambassadeur, notamment au
Nigeria et en Yougoslavie.

«II est une attitude tres repandue

aujourd'hui qui consiste a ne dire aux plus
hauts dirigeants de nos pays que ce qui peut
leur faire plaisir, afin d'etre bien vu et de tirer

benefice de leurs faveurs, a poursuivi le Tolon

Na. Le resultat, c'est que les dictateurs sont
parfois les gens les moins bien informes de ce
qui se passe reellement dans leur pays.
»Nous nous en sommes toujours pris a la

Constitution quand les choses allaient mal. Au
Ghana, nous en avons deja eu quatre depuis
I'independance, et une cinquieme etait en voie
d'etre adoptee quand le chef de I'Etat a demis-
sionne tout recemment.

»Mais le probleme ne reside pas dans la

AlhadjI Yakubu Tali, Tolon Na, chef musulman du nord du Ghana



Constitution: il reside dans les Ghaneens eux-

memes: ce sont eux qui sont la source des
maux qui affligent notre pays.

»Je vois bien, ici, ce que cela peut vouloir

dire. Si les dirigeants changent, ils peuvent
changer les citoyens; et si des citoyens chan
gent, ils peuvent changer leurs dirigeants. Si

nous combinons ces deux elements, la paix
reviendra dans notre continent.

» Certains hommes d'Etat africains se preoc-
cupent exclusivement du developpement de
leur pays. Mais des forces sont au travail pour

semer la division entre eux. Peut-etre

pretendent-ils ne pas s'interesser aux ideolo

gies, mais les ideologies s'interessent a eux.

C'est 1^ un fait dont ils doivent prendre cons

cience. »

Le President de la Commission juridique du
gouvernement indien: «Les remparts de la

liberte se trouvent dans le coeur de

i'homme»

Le juge H. R. Khanna a derriere lui une bril-

lante carriere de juriste qui le conduisit a la
Cour supreme de son pays ou 11 siegea
jusqu'en 1976. Ayant tenu tete a M™ Indira

Gandhi, alors premier ministre, il dut demis-
sionner de son poste, et son geste eut un
immense retentissement: le lendemain, tous les
tribunaux, juges, greffiers et avocats firent
greve dans 1'ensemble du pays en signe de pro
testation.

«0n a parfois dit que les droits de I'homme

etaient un luxe que les pauvres ne pouvaient
s'offrir, a declare notamment M. Khanna.

C'est la un theme favori des partisans de mesu-
res autoritaires. Ils se posent en defenseurs des

opprimes, et ce pretexte sert de justification a
leur emprise totalitaire.

»L'experience de I'Inde, au cours d'elec

tions successives, nous a montre que de larges
sections de la population, qui vivent dans des
conditions difficiles, savent faire preuve
d'autant de discernement politique que ceux
qui vivent dans la prosperite.
» Le progres economique est certes indispen

sable au fonctionnement regulier d'institutions
democratiques, mais seuls les progres sociaux
et economiques nes de la cooperation volon-
taire du peuple ont des chances d'etre dura
bles. »

Le juge Khanna s'est enfin applique a mettre
en evidence les qualites de caractere qui per-
mettent le bon fonctionnement de la democra-

tie: le sens de responsabilite, la discipline,
I'absence de peur, car celle-ci brise la person-
nalite et reduit les consciences au silence. Et 11 a

conclu: « Les remparts de la liberte se trouvent

en fin de compte dans le coeur des hommes.»

Participants a ia conference de Caux:
Luis Pereira, un dirigeant des faveias de Rio,

et sa femme Edir.

Le Japon
a coeur ouvert

Un jeune Japonais, M. Yukihisa Fujita, de
Yokohama, a fait a Caux une declaration qu'il
nous a paru intdressant de publier dans le con-
texte actuel des relations entre le Japon et

I'Occident.

«J'apprecie beaucoup qu'a Caux, des gens
de toutes races, de tous continents, de toutes

cultures parviennent a travailler ensemble,

dans I'amitie et la confiance, comme ils le font.

Si Caux se trouvait au Japon, il n'en serait pas
ainsi. Nous autres Japonais, nous tenons tene

ment a etre differents que nous avons du mal k

nous associer avec ceux qui ont une autre ori-

gine que nous.

»Aujourd'hui, les Japonais se demandent:

«Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Nous

avons travaille dur, nous avons produit les
biens que les autres veulent nous acheter.

Pourquoi sommes-nous penalises pour avoir si

bien reussi?>> Nous disons aussi: « C'est a eux

de faire le pas suivant, parce que nous avons
fait bien plus d'efforts pour les comprendre
qu'eux pour nous comprendre.» On attribue

ce genre de reaction a notre isolement. Je crois

plutot que cela est le fait de notre caractere et

de nos attitudes.

»Jamais nous n'avons travaille a fond, en

etant totalement responsables, aux cotes

d'autres nations. Nous avons travaille en

demandant aux autres nations d'approuver
nos efforts.

»Je crois que nous devons maintenant plei-
nement assumer notre destinee et nous consa-

crer a des taches qui nous depassent, en nous

donnant aux autres nations. C'est ainsi que
nous sortirons de notre isolement.»



PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINEE

Kumalau Tawali,
poete et patriote

«Le jour de I'independance de men pays,
c'est a moi qu'est revenu de presider la ceremo-

nie qui s'est deroulee dans mon village natal.
En tant qu'instituteur, j'etais le seul represen-
tant du gouvernement. Sur la place du village,
en presence de mes oncles et tantes et de toute
la population, j'ai proclame I'independance.
Apres cela, nous avons danse.»
La vie du poete Kumalau Tawali est intime-

ment liee a I'histoire de son pays, cette

ancienne colonie australienne qui a acquis son
independance sans heurt en 1974, un pays dont
on dit qu'il a du passer en I'espace d'une gene
ration de I'age de pierre a I'ere atomique. Fils
de pecheur, Kumalau est ne 11 y a trente ans sur
un petit atoll au large de I'ile de Manus, qui se
trouve a 1'extreme nord de I'archipel neo-
guineen, loin des routes Internationales, a plus
de mille kilometres de la capitale.

« Je ne pensais pas qu'il put exister un autre

endroit que Manus, nous raconte-t-il en evo-

quant son enfance. La-bas, 11 n'y a que les nua-

ges pour barrer I'horizon. Quand la lune se

leve, nous pensons que c'est notre lune et nous
ne pouvons pas croire que c'est la meme lune
qui se leve au-dessus des autres pays du
monde.

»Quand mon pere allait a la peche, ni la
pluie ni le vent ne I'arretaient. II partait en

canot, parfois avec une voile. A son retour, 11
troquait le produit de sa peche: une corde de
poissons contre un regime de bananes. II n'y
avail ni monnaie, ni marchandage et c'etaient

les chefs de village qui fixaient les termes du
troc, la valeur des marchandises dependant des
quantites disponibles.

» Dans notre langue, le titan, on se sert beau-
coup de la poesie. Nos meres et nos grand-
meres nous recitaient de petits poemes pour

enfants et nous racontaient des legendes. C'est

de cette fagon que nous apprenions a distin-

guer le bien et le mal. C'est ainsi que mon ima
gination creatrice s'est eveillee. Puis, a I'ecole,

j'ai beaucoup lu et je me suis tres vite interesse
a la poesie.»

Ce que mon interlocuteur retient de ses etu

des secondaires — 11 etait pensionnaire dans

une autre Tie, tres loin de chez lui — c'est qu'il

y a fait la connaissance de gargons venus

d'autres tribus. «On peut toujours critiquer
I'education colonialiste que nous avons regue,

ajoute-t-il; mais elle a eu un grand effet unifi-

cateur. II etait bon qu'on nous inculque

1'esprit d'unite.» C'est a cette meme epoque

qu'il a senti gronder en lui, pour la premiere

fois, le vent de la rebellion contre I'autorite des

blancs: «Certains de nos professeurs etaient

stricts, trop stricts. Une fois, notre classe a

meme fait la greve.»

Des grenouilles pour le premier
minlstre

Brillant eleve, le jeune Kumalau est selec-

tionne en 1967 pour entrer a I'universite. II fait

partie de la seconde promotion de la toute
nouvelle Universite de Papouasie-Nouvelle-

Guinee a Port-Moresby, celle oil 11 enseigne

aujourd'hui la litterature du Pacifique. C'est
la qu'il devait faire la decouverte de toutes sor-

tes de courants revolutionnaires.

«Nous nous preparions a I'independance,
raconte-t-il, et nous avions une sorte de mou-

vement de pouvoir noir. Influences par ce qui
se passait en Amerique, des etudiants preconi-
saient la violence et une action brutale contre le

regime colonial.» Lorsqu'on lui a demande
d'etre un des dirigeants du mouvement, Kuma

lau Tawali, bien que sensible a cette ideologie,
a prefere se tenir a distance. II a neanmoins
participe a certaines manifestations et se sou-
vient en particulier de la visite du premier
minlstre australien, John Gorton. Tous les etu

diants de I'universite etaient alles a I'aeroport

au moment de son arrivee. Ils avaient amene

des grenouilles vivantes attachees a des fils et
les ont lachees dans les jambes des officiels et

de la police, ce qui ne fut guere apprecie.

La force de dire non

« Au cours de mes annees d'etudes, reprend-

il, alors meme que les idees du pouvoir noir
faisaient leur chemin en moi, j'ai rencontre des

gens du Rearmement moral, des Australiens,
qui se sont excuses aupres de moi. Que des
blancs, representants de la puissance coloniale,
fassent un tel geste alors que regnaient la dis
crimination et la peur, cela m'a vivement



impressionne. Car il faut du courage et de
rhumilite pour faire des excuses. J'ai aussi
constate que ces gens etaient heureux de vivre,
qu'ils avaient un but bien defini. Cela se voyait
k leur visage. Ce qui m'a change, c'est le fait
que leur id^ologie prenait sa source dans leur
vie privee, ce qui n'etait pas le cas de mes
camarades du pouvoir noin Moi qui ne croyais
pas en Dieu, moi qui etais comme une foret
vierge pour ce qui est de la foi, je me suis dit
quMl devait y avoir un Dieu pour changer ces
gens, qui venaient de tous les horizons et qui
representaient toutes les races. Or, a cette 6po-
que, ma vie 6tait pleine de mauvaises choses.
Ou bien je d^cidais de m'en debarrasser, ou
bien elles allaient me detruire. J'ai tout mis sur

papier et j'en ai parle a un ami. Celui-ci me dit

que si je me tournais vers Dieu, ces choses tom-
beraient d'elles-memes. Alors Dieu a brise

mon moi et j*ai eu la force de dire non k la
boisson, non k Timpuret^, non k la haine.»

Le monstre et le heros

La derniere annee du jeune poete a Tuniver-
site prit alors une tout autre tournure. Avec

quelques camarades, il se langa de tout son etre
dans le combat des idees, s'appuyant sur la foi
qu'il avait trouvee. De nombreux etudiants

s^engagerent sur la meme voie que lui. «Nous
autres Melanesiens, precise-t-il, nous ne som-
mes pas des fanatiques. Nous preferons le bon
sens. Dans notre mythologie, il y a toujours un
monstre qui est tue par un h^ros. L'homme de
bien Temporte k chaque fois.»
Apres ses examens finaux, Tawali se trouva

confronte a de difficiles decisions. Allait-il

poursuivre ses etudes, peut-etre a Tetranger, et
tout faire pour devenir une grande figure du
monde litt^raire? Ou allait-il choisir de suivre

Dieu, quel que soit Tendroit ou cela allait
Tentrainer? «Ce qui m'a aide a prendre la
bonne decision, precise-t-il, c'est le besoin que
je ressentais de travailler avec ceux qui pour-
raient aider a apporter T unite et T esprit de par
don aux tribus de mon pays. Tant pis pour le
titre de docteur en lettres que je n'ai pas eu. Je
ne m'en sens pas moins qualifie pour ce que
j'ai a faire.»

II quitta alors son pays et passa deux ans et
demi avec les equipes du R^armement moral,
se rendant notamment en France, en Suisse, en
Grande-Bretagne, mais aussi au Vietnam et au
Laos.

PHOTOS: Pages 4 et 5: Franzon. P. 6: E. Peters.
P. 8:CIRIC. P. 10: Azzopardi. P. 12: Franzon. P. 15:
National Portrait Gallery, London.

«En Europe, continue-t-il, mes yeux se sont
ouverts k un autre monde, un monde tres dif
ferent de mon village natal. Tout allait plus
vite, d'etranges trains circulaient sous terre,
mais bientbt je sus comment m'y retrouver.
Quand on sait quelle est sa mission, Dieu vous
donne Tamour de ces nations etranges.»

Sans un sen! coup de feu

De retour dans son pays, il se preoccupe des
divisions tribales, qui vont en s'aggravant
depuis rindependance. «Si nos dirigeants ne
parviennent pas k surmonter ces divisions,
poursuit-il, ils decouvriront qu'apr^s avoir
chasse Tennemi etranger, ils seront devenus
leurs propres ennemis et ils s'entre-tueront.
Grace k Dieu, nous avons pu acquerir rinde
pendance sans effusion de sang, sans qu'un
seul coup de feu soit tire sur un blanc. Et le
jour de I'independance, c'est dans une atmos
phere de respect et de tristesse que nous avons
amene le drapeau australien pour le remplacer
par notre propre drapeau.
«Les epreuves sont venues apres. Beaucoup

de gens se demandaient si nous arriverions a

nous entendre entre nous. De fait, un an apres
rindependance, plusieurs mouvements separa-
tistes se sont developpes, notamment dans I'lle
de Bougainville. Le risque de secession etait
grand. Les habitants de I'ile (ou se trouve une
des plus grandes mines de cuivre du monde,
source principale de richesse de la Papouasie-
Nouvelle-Guinee. NDLR) etaient sur le point
de former leur propre gouvernement. Le pre
mier ministre et le gouvernement central se
preparaient a envoyer sur place d'importantes
forces de police. Nous etions plusieurs, a ce
moment-1^, a nous demander ce que I'on pour-
rait bien faire. Un matin, j'ai ^crit quelques
lignes, sous forme de poeme, a rintention du
premier ministre. Je m'effor?ai de lui donner
une vision de ce que pourraient etre les rap
ports entre toutes nos tribus.»

Le poeme du denouement

II semble que ce poeme a joue un r51e precis
dans le denouement de la crise. Car quelques
jours plus tard, le gouvernement decidait de ne
pas envoyer les forces de police qui auraient
ecrase manu militari la tentative de secession

de Bougainville. Changeant de tactique, le pre
mier ministre decida de se rendre sur place avec
une equipe de conseillers et de discuter avec les

representants de Tile jusqu'a ce que soit trouve
un compromis. C'est ce qui se produisit: un
nouveau nom fut donn6 k la province (Nord-
Salomon), un gouvernement local fut cree,
pour s'occuper des affaires propres k Tile, etc..

tout ceci avec Taval du gouvernement de M.

Somare

Quelques jours plus tard, notre interlocu-
teur rencontrait devant le palais du gouverne

ment une personnalite proche du premier
ministre qui lui dit ceci: «Vous savez, ce sont
vos quelques lignes qui ont touche le coeur du
premier ministre et qui lui ont fait decider de
ne pas envoyer les troupes k Bougainville.»
A la fin de Tann^e, Kumalau Tawali espere

pouvoir se liberer k nouveau de ses obligations
professionnelles pour travailler avec le Rear-
mement moral. Car il sent que sa region,
r ocean Pacifique, et les peuples qui Thabitent,
ont une mission particuliere k accomplir. « Ce
n'est pas par hasard que les Portugais ont
appele notre ocean Tocean Pacifique. Peut-
etre bien que nous sommes destines k etre por-
teurs de paix. J'ai la vision d'une societe de vil
lages, ou les gens ecoutent TEsprit, partagent
ce qu'ils ont, ou chacun peut s'exprimer et par-
ticiper aux decisions, ou le pardon est possible
lorsqu'il y a un conflit. Peut-etre est-ce a nous
de faire en sorte que cet esprit-1^ ne meure pas
k la surface du globe.»

Propos recueillis par Philippe Lasserre.

^ Geographiquement, Tile de Bougainville, mainte-
nant province de Nord-Salomon, fait partie de
Tarchipel des Salomons qui est devenu independant
le 6 juillet dernier. Politiquement, elle appartient k
la Papouasie - Nouvelle-Guin^e.

Lett re d'une jeune
Melanesienne

Quelque temps aprks leur s6jour en
Nouvelle-Cal6donie, M. et Lasserre ont
regu une lettre d'une jeune klkwe d'un col
lege secondaire situ6 sur la cote est de I'lle.
Ils avaient eu roccaslon de parler du Rdar-
mement moral k la classe dont fait partie
cette jeune fllle.
«Vous m'avlez Ialss6 un petit llvre (le

LIvre noir et blanc), 6crit-elle, et je I'ai fait
passer aux klkwes. Je vous assure qu'lls le
trouvent irks int6ressant.

»Je trouve tr6s Int6ressant aussi ce que
vous m'avez dit de la voix int^rieure. Je

vous assure que j'ai fait ce que vous m'avez
ordonn6 de faire. Je peux vous dire que le
premier matin ou je I'ai fait, j'6tais bien sur
prise. On dirait que j'avais chang6. Depuis
ce jour-l^, chaque matin quand je me
reveille, je suis assise sur mon lit, toute
seule, et j'6coute.

»Qu'est-ce que je peux vous dire de plus,
rien que ce petit mot: «merci», r^sumant
notre reconnaissance.»



Rencontre
fortuite

avec

Mere
Teresa

Lf ami qui m'avalt amene a I'a^roport avalt
blen remarqu6 parmi la foule les robes si
caract6ristiques de i'ordre des soeurs de ia
Charit6, avec ieur voile blanc borde de

bleu, mais je ne m'attendais pas ̂  trouver dans ia
saiie d'attente M6re Teresa elle-meme, assise toute

seuie, apres qu'eiie eut pris cong§ d'un groupe de
soeurs maintenant stabiles en Austraiie. Je savais

que Mere Teresa s'6tait Ii6e d'amitie — egaiement au
hasard d'une escaie d'avion — avec la comedienne

anglaise Phyllis Konstam-Austin, dont le marl est un
de mes meilieurs amis. Je m'avangai done vers Mere
Teresa, qui m'accueiiiit en joignant ies mains a ia
fagon indienne et nous engageames ia conversation.
A peine avais-je pose la question: «Qu'est-ce qui

vous amene en Austraiie?» que je vis une iueur plutot
reprobatrice dans son regard. «Les Aborigenes, bien
sur I» J'aurais du ie deviner. « Nous avons ouvert deux

maisons, enchaina-t-eiie, i'une en pieine brousse prfes
de Darwin, I'autre, urbaine, pres de Sydney. Les
besoins des Aborigenes sont enormes. iis sont sou-
vent rejetes, ou ignores.» Je me mis a parler de la con
ference du Rearmement moral a laquelle j'avais
assiste a Brisbane: des responsables aborigenes en

avaient pris i'initiative, le senateur Bonner, et Reg
Blow, dirigeant d'une association aborigene k Dande-
nong. Je tendis ie rapport de cette conference k Mere
Teresa: elie se declara tres interessee et encouragee.
«li y a tant k faire, n'est-ce pas? dit-elie. La misere
n'est pas uniquement materieiie. ii existe une pau-
vrete toute spiritueiie, celle qui ronge et qui fait souf-
frir. En Inde, la mis§re materieiie existe, mais les gens
ont une foi a laquelle se raccrocher. Les Aborigenes,
eux, n'ont rien vers quoi se tourner. Notre travail doit
combier ce vide.»

Mere Teresa n'etait en Austraiie que depuis une
semaine, pourtant elle avait fait des miiliers de kilo
metres pour ouvrir deux maisons dans des regions
qui en avaient besoin.

Maintenant, eiie revenait a Calcutta. «Gombien de
maisons de ce genre existe-t-il dans ie monde?»
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demandai-je. «Cent quatorze», fut la r^ponse. «ll y a
plus de 1400 soeurs de la Charlte. Ce sont pour la plu-
part des femmes jeunes, venant de partout, mais prin-
cipalement de I'lnde. Elles ont donne leur vie au ser
vice de DIeu. L'expansion 6tonnante qui a eu lieu ces
vingt-cinq dernieres annees est Son oeuvre. Tout ce
travail ne fait que proclamer Son existence. Ce qui
m'emerveille en Lui n'est pas tant la grandeur et la
majeste que nous Lui attrlbuons d'offlce. N'est-ce
pas Lui qui a cre§ tout ce qui nous entoure?» Et Mere
Teresa de d^crire un grand arc de cercle de sa main.
«Non, ce qui m'6merveille, c'est Son humilite. Oui,
Son tiumilit6.»

"m y ous sommes montes a bord. Nos sieges,
I  voisins, se trouvaient de part et d'autre de

/  I'allee centrale. II y avait peu de passa-
A T gers. Mere Teresa portait un sac de jute
cousu de bon fll solide. Ce sac etalt bourre de toute la

correspondance qui I'avait rattrapee pendant son
sejour en Australie. Elle sourit: «Voil& mes devoirs
pendant le voyage.® Je lui demandai: «Repondez-
vous personnellement a ctiaque lettre? — Naturelle-
ment. Vous savez, presque toutes proviennent de jeu
nes femmes qui sont pretes a donner leur vie et a
accepter les vceux de pauvret6, de chastete et
d'obeissance pour faire partie de la Mission. Mon
plus grand souci, c'est de faire tout ce que je peux
pour qu'elles s'engagent par amour pour Dieu, et par
reconnaissance pour ce qu'll a fait pour elles. II ne
s'agit pas qu'elles s'engagent pour m'aider a travail-
ler parmi les mourants ou a etre satisfaites de tacties
rebutantes. II s'agit de servir Dieu, et de repandre le
pardon.
»Un jour, par example, nous avons eu affaire a une

situation extremement p6nlble. Des soeurs et moi-
meme venions de cfiarger dans un vehicule quelques
malades dans une rue de Calcutta. Au moment de

repartir, un gemissement humain se fit entendre.
J'ouvris la porte et regardai tout autour, mais il n'y
avait personne. Le cri semblait provenir d'une pou-
belle placee au bord de la rue. Je m'approchai et
decouvris, dans la poubelle meme, une vieille femme
au visage tumefie. Nous la transportames dans le
vehicule, tandis qu'elle continuait a gemir. Elle mau-
dissait avant tout son fils qui I'avait battue et qui
I'avait Iaiss6e la a mourir. Nous I'avons lavee, pansee
et nourrle, mais elle restalt tres agitee. Nous lui avons
demand^; «Seriez-vous prete k pardonner a votre
»fils?» Avec beaucoup de patience, beaucoup de
prifere et de persuasion, nous avons essaye de I'aider
k accepter I'idee du pardon. Aux petites heures du
matin, le lendemain, elle s'est d6tendue et a dit oui.

Nous avons du alors nous mettre a la recherche de

son fils, ce qui n'a pas et6 facile. Effectivement celui-
cl avait un peu I'air d'une brute. Mais il vint quand
meme voir sa mere. Celle-ci, avec beaucoup de cou
rage, lui dit; «Mon fils, je te pardonne.® II y eut un
moment d'angoisse. Nous ne savions ce qu'll allait

repondre, mais II accepta ce pardon, et ajouta: «Mals
®toi aussi, tu dois me pardonner.® Quelques heures
apr6s, cette femme mourait.®

Mere Teresa fit une legere pause, puls
elle se tourna vers mol. Je sentis des

doigts maigres, mais une poigne assu-
ree se refermer sur ma main. «Voyez-

vous. Monsieur Manson, le pardon est la chose la plus
Importante au monde.® Son regard etait Intense, et la
pression de sa main se fit encore plus forte. «ll n'y a
pas de vraie reconciliation sans pardon.®

Elle retira sa main et designa les lettres entassees
dans son grand sac de jute. «Celles qui m'dcrivent
seraient-elles pretes a transmettre le pardon? Car
c'est la I'essentiel de notre preoccupation pour tous
ceux que nous prenons en charge. ® Mere Teresa remit
ses lunettes, sortit son papier a lettres et son stylo-
bllle pour s'attaquer a cette tache immense: repondre
k chaque lettre, une a une, dans un esprit de priere.
A un moment, elle me tendit une grande feuille avec

en-tete. «Que repondriez-vous a celle-cl? Lisez-lal®
Cetait une lettre du president des etudiants de I'Uni-
versite de Melbourne, lettre remarquable qui tradui-
sait le desir de cet homme de mobiliser les etudiants

pour combattre I'injustice et construire une socldt6
nouvelle.

Quand nous avons atterri a Sydney, elle avait 6k]k
cachete quelques lettres, esperant blen pouvoir les
mettre a la boTte. Mais ce jour-l&, precisement, une
bombe avait explose a I'hotel Hilton ou s'etaient reunis
les premiers ministres du Commonwealth des pays
d'Asle et du Paclfique. Le commandant de bord
annonga que, par mesure de securlte, aucun passa-
ger ne pouvait quitter I'appareil pendant I'escale.
Quelle deception pour M6re Teresa dont les lettres
devaient etre postees. «Je vais demander a I'hotesse
de les confier a quelqu'un. Qh, mais je n'ai pas de tim
bres I ® Elle ferma les yeux. Je me souvins tout a coup
que quelques timbres me restaient et les lui tendis.
Elle s'en empara comme I'eclair, les colla, et descen
ds toute I'allee en courant, en dansant presque,
jusqu'a I'hotesse. Elle revint en souriant. Elle n'avait
pas besoin de me remercier. Blen sur, la Providence
avait ces timbres tout prets pour elle! Elle se rassit
pour continuer sa correspondance. Le naturaliste
ecossais Drummond parlait souvent du «mlnistere de
la correspondance®; eh! blen, M§re Teresa le pratl-
quait avec ardeur.
Pendant quelques heures, alors que nous survo-

lions ces immenses etendues de mer, ces terres
orientales et les multitudes qui les habitent, quelle
experience rafratchissante pour moi que la vitalite
Indomptable et exultante de Mere Teresa. On com-
prend tout de suite qu'elle est totalement disponible,
prete k servir Dieu n'importe ou dans le monde, ne
doutant jamais que la puissance de Dieu est en per
manence a la portee de chaque etre humain.

Matt Manson.



Un pas apres Tautre
par Florence Dommei

De Rhodesie, ou elle travaille en ce moment avec les equipes du Rearmement moral,
une jeune Fran^aise, Florence Dommei, nous envoie le texte qui suit. C'est le fruit
d'une experience qu'elle retrace avec minutie. Nous reproduisons ce recit tel qu'il nous
parvient.

A I'age de treize ans, j'ai ete profondement

choquee par I'attitude de certains Chretiens et,

a partir de ce moment-la, j'ai commence a

avoir des doutes sur Tenseignement religieux
que je recevais, sur sa valeur propre, et surtout
sur I'impact de I'Eglise dans la vie courante et

en face des problemes du monde.
Deux ans apres, j'ai fait dans I'Eglise protes-

tante ma confirmation malgre tout, me disant
que, de toute fafon, je n'avais rien a y perdre.

Mais peu apres j'ai tout laisse tomber definiti-

vement: la religion n'avait decidement a mes

yeux aucun lien avec la vie quotidienne.

Les idees du Rearmement moral m'ont inte-

ressee par leur lien avec la vie de tons les jours
et j'ai ete specialement frappee par cette idee

d'ecoute et d'obeissance a ce que Ton sent etre

juste au plus profond de soi-meme. De nom-

breux recits de changements intervenus dans

des families, des ecoles, des lieux de travail...

quand quelqu'un avait decide d'ecouter cette
«voix interieure» m'ont poussee a en faire

I'experience personnellement. A travers cela,
j'ai commence a decouvrir une toute nouvelle
perspective sur la vie en general. Quand on
trouve une reponse a un probleme personnel,
si petit soit-il, on ne pent s'empecher de pen-
ser: «Si cela m'arrive a moi, pourquoi pas k

d'autres?» Et si Ton pent trouver une reponse

a un probleme personnel, pourquoi pas a des
problemes plus importants au niveau de la
societe ?

Un grand nombre de personnes qui partici-
pent a 1'action du Rearmement moral ont une
foi en Dieu. En ce qui me concerne, mon enga

gement s'est fait sur une base purement

«humaine», celle de vivre moi-meme ce que

j'attendais des autres.

J'ai appris a faire de plus en plus confiance k
cette «voix interieure» et elle est de plus en

plus devenue le fondement de toutes mes deci
sions. Une experience qui m'a particulierement
marquee est la fafon dont j'ai decide quoi faire
apres le lycee, puis plus tard, fin 1974, decide

religion etaient completement sortis de ma vie
depuis tenement longtemps!
Apres avoir mis une demi-journee a «recu-

perer», aucune autre idee pratique n'etant

venue, je me suis finalement resolue a essayer
celle-la, «pour voir», tout en me sentant plu-
tot stupide. J'ai attendu un moment oil j'etais
sure de ne pas etre interrompue ou surprise par
quelqu'un et j'ai «exprime quelque chose»
dans un style tres «personnel», avec toute la
conviction dont j'etais capable vis-a-vis d'un
Dieu que je ne connaissais pas. Le soir meme,
j'avais une vague idee d'une solution possible
et le lendemain matin c'etait clair. Coinci

dence? Ou cela serait-il arrive de toute fagon?
C'est un fait qu'a partir de ce moment-la j'ai
commence a me poser des questions sur 1'exis

tence possible de Dieu.

de donner quelques mois a plein temps avec le
Rearmement moral (en fait pres de quatre ans
maintenant).

Une difficulte imprevue

Fin 1976, je venais de me joindre a une

equipe itinerante de jeunes dans le cadre de

cette action. Nous «demarrions» et, en plus de

divers dons que nous avions regus, chacun

d'entre nous avait contribue financierement au

maximum de ses possibilites. J'avais decide de

mettre dans le fonds commun une partie des

dons personnels que j'avais regus ainsi que le
produit de la vente de mon Velosolex et de gar-
der le reste.

La decision d'un des jeunes de donner la
totalite de ses economies m'a aidee a voir que de
mon c5te, je n'avais jamais reflechi a fond a la
question, peut-etre par «mesure de securite».
« Mais alors, me suis-je dit, est-ce que cela vou-

lait dire que je ne croyais pas vraiment a ce que
nous nous sentions appeles a faire, en tant que
groupe?»

Sans que j'aie forcement la meme decision a
prendre que ce gargon, j'ai tout a coup pris
conscience de ce que mon engagement au sein
de I'equipe n'etait pas a 100% et que, financie
rement parlant, je devais tout remettre en
question et etre prete a n'importe quoi; sans
des motivations parfaitement claires de ce
c6te-la, je n'avais aucune place dans le groupe.

C'etait une difficulte «morale» imprevue et

qui demandait une solution urgente. La pres-
sion du temps, surtout, m'affolait. J'ai pris
alors, ce qui etait devenu une habitude, un
moment de reflexion pour voir clairement tou

tes mes motivations. Mais aucune solution

n'etait en vue. C'est alors qu'est venue la pen-

see la plus inattendue pour moi; une pensee du
genre: «Tu n'as aucune idee sur la fagon de
t'en sortir. Peut-etre que tu pourrais prier k ce
sujet...» Ce fut un choc: Dieu, la priere, la

Cette experience m'avait suffisamment

interessee pour que je «reessaye» de temps en
temps. Bien sur, je n'en avais jamais parle a
personne (sauf par lettre a une amie qui se
trouvait au loin): je me sentais incapable de
devoiler cet aspect de moi-meme (surtout que

j'etais connue pour mon attitude antireli-

gieuse) et aussi je voulais tout decouvrir par

moi-meme, a mon propre rythme, sans

I'influence de personne. «J'en parlerais peut-
etre plus tard.» Ai-je eu tort ou raison...?
C'est different pour chacun.

Un «blocage» disparaft

Quand notre groupe se trouvait en Afrique
du Sud en mars 1977, j'ai pris conscience

d'autre chose. Au fond de moi-meme, il y avait

comme un «blocage», qui m'empechait d'etre

vraiment ouverte au pays et au travail que nous

allions y faire. Je me suis apergue que c'etait

une lutte entre ce «pouvoir» que j'avais com

mence a decouvrir et ma raison qui n'arrivait

pas a comprendre. (J'hesite encore a dire



Dieu: c'est un pas a faire qui amene tant de

changements dans la vie qu'on y reflechit a

plusieurs reprises avant de se lancer.)

Apres quelques jours, j'ai finalement decide
que, ne sachant pas de quel cote pencher, la
seule chose a faire etait de continuer a baser

ma vie sur I'ecoute et I'obeissance a ma «voix

interieure». Si en cours de route je trouvais
Dieu, tres bien. Si je ne Le trouvais pas, tres
bien aussi; pourvu que j'aie I'humilite de
L'accepter si je Le decouvrais. Decision

importante a prendre, mais une fois prise, mon
«blocage» interieur a disparu.

Pendant I'ete 1977, notre groupe se trouvait

au centre de Caux. Au cours du moment de

preparation en commun qui precedait une des
representations deL'Heure du Choix (Time to
Choose) — spectacle que nous avions cree en
semble — j'ai pense: «Si Dieu existait vrai-
ment, il est evident que je Lui donnerais toute
ma vie, car II saurait bien mieux que moi qu'en

faire, et dans mon interet en plus. Sans pou-
voir I'expliquer, je me sens de plus en plus
ouverte a I'idee que Dieu existe. Est-ce que je
serais prete a prendre le risque de donner ma
vie au peu que j'ai decouvert de ce Dieu?» Je
me suis dit: «D'accord.»

J'ai tres vaguement eu conscience de quel-
que chose qui changeait au fond de moi-meme.
Je ne sais pas tres bien ce qui s'est alors passe.
Mais ce soir-la, j'ai senti quelque chose de dif
ferent dans la qualite de ma participation au
spectacle.

Le lendemain, je pensais que « donner sa vie
a Dieu, c'est tres bien, mais cela ne la rendra

pas plus facile». Je m'en suis rendu compte le
jour meme; mais j'ai aussi decouvert que
j'avais une nouvelle attitude devant les diffi-
cultes, une fa?on plus positive d'y faire face.

Puiser I'energie necessaire

A la fin de la conference d'ete a Caux, la

pensee m'est venue clairement que je devrais
retourner en Afrique australe pour les pro-

chains mois et en particulier en Rhodesie en

octobre. C'etait tellement clair (ce n'est pas
sou vent le cas chez moi) que j'ai tres vite

decide d'obeir a cette pensee. D'un point de
vue pratique, cela voulait dire trouver environ
5000 F et accomplir toutes les formalites admi-

nistratives en moins d'un mois. C'est surtout

r aspect financier qui m'affolait, mais en

meme temps je me disais: «Si c'est Dieu qui
m'a demande de partir, II va me donner les

moyens d'y arriver. II est evident que je ne

trouverai pas les 5000 F seule en si peu de

temps. J'ai besoin de I'aide des autres, mais
elle ne viendra que si je fais personnellement le

maximum.» Du travail de secretariat k domi

cile m'a rapporte une petite part de la somme

totale., Le reste est venu d'amis, de parents et
aussi de personnes que je connaissais moins
bien et qui se sentent concernees par 1'Afrique
australe. Les derniers francs sont arrives deux

jours avant mon depart...

J'ai decouvert a cette occasion que prier, ce

n'etait pas «chercher refuge aupres de Dieu»;

ce n'etait pas fuir devant les difficultes de la vie

et, comme je le croyais, une preuve de fai-
blesse. C'etait au contraire puiser I'energie

necessaire pour faire ce a quoi I'on se sent

appele. Je vois deux aspects dans la priere:
s'exprimer, dans tous les sens... c'est une

fa?on positive de penser aux gens et aux choses

— et ecouter ce que Dieu a a me dire, etre dis-

ponible aux idees qu'Il pourrait m'envoyer. Et

la, je retrouve ce que je faisais depuis long-

temps dans mes moments de reflexion quoti-
diens. Finalement, a travers eux, sans m'en

rendre compte, j'ai plus ou moins vecu comme

si Dieu existait, dans la mesure ou j'etais prete
a n'importe quoi.

Faire confiance a I'avenlr

En Rhodesie, j'ai traverse un moment diffi
cile oil toutes sortes de problemes face a I'ave-
nir et de remises en question se sont tout a

coup posees. J'avais envie de tout lacher. Par
exemple, une chose que tout d'un coup je n'ar-
rivais plus a accepter etait le fait de vivre sans
salaire et done, comme je le pensais alors,

«aux crochets des autres». Je I'ai ressenti tres

profondement. C'est a ce moment-la qu'une
lettre m'a appris qu'une personne retraitee

m'avait envoye un cheque tres genereux a

Paris. Je me suis dit; «Vraiment, que cela

m'arrive maintenant, apres tout ce que j'ai

pense...» Cela ne m'a apporte aucune reponse

a la question de vivre sans salaire, mais le fait
qu'une personne me connaissant assez peu

m'ait envoye quelque chose de sa propre initia
tive alors que je n'etais meme pas la pour lui
rappeler mon existence, m'a au moins donne a
croire que j'etais encore bien a ma place, inde-
pendamment de ce que je ferais plus tard. Et le

moral est remonte, m'aidant a surmonter le

reste.

Cette experience a certainement ete un
approfondissement de mon debut de foi et de
mon engagement dans Faction du Rearmement

moral. J'apprends de plus en plus a faire con-

fiance a I'avenir, meme si je ne comprends pas

forcement toujours le present.

Un instrument disponible

Tout cela m'amene peu a peu a une perspec

tive nouvelle de la vie. L'essentiel ne serait-il

pas de me laisser guider completement par

Dieu, d'etre pour Lui un instrument — medio
cre certes — mais entierement disponible, et

ceci quels que soient les resultats, mon avenir
personnel ou celui du pays dans lequel je me
trouve? Si Dieu existe, II doit avoir un plan

pour le monde et chaque individu, et je veux
Lui faire confiance pour cela.

Je lisais recemment dans un journal: «Si
I'on a entrevu un chemin, il faut le faire con-
naitre aux autres.» Dans cet esprit-Ia, j'ai
decide d'ecrire ce que j'ai decouvert — sans le
vouloir et 1'avoir jamais recherche. C'est
comme un sen tier etroit sur lequel j'ai com
mence a marcher — sans du tout savoir ou il

me menera. Mais il m'a ouvert un horizon si

passionnant que je n'ai aucune intention de le
quitter. Sans etre encore capable de vraiment
I'evaluer, j'ai I'impression d'avoir probable-
ment decouvert la chose essentielle avec quoi

avancer dans la vie.

Florence Dommel.

Toujours pres de vous.
Meme a Fetranger!
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Nouveau centre a Bombay

Pour disposer d'un centre de rencontre per
manent a Bombay, les responsables du Rear-
mement moral en Inde se sont portes acque-
reurs de deux appartements contigus dans un
immeuble au nord-ouest de la ville, non loin
des bureaux de I'hebdomadaire Himmat. Cette

acquisition s'est faite, cela va sans dire, sans
que soit verse le moindre pot-de-vin, comme
un certain usage I'aurait voulu. Le prix de
revient total est de 700 000 FF. Une premiere
tranche de 100 000 FF. a ete versee grace aux
dons genereux venus de Suisse, d'Angleterre,
du Japon et de I'Inde. Des femmes indiennes

ont organise des ventes pour rassembler les

sommes necessaires k I'achat de I'equipement
menager.

Colloque japonais

Une centaine de responsables patronaux et
syndicaux de I'industrie japonaise ont parti-
cipe a la fin du mois de mai a un colloque inti

tule: Pour un ordre politique et economique
international qui soit dynamique et harmo-
nieux. La rencontre etait organisee par le Rear-

mement moral sous les auspices de la societe

Toshiba Electric. Plusieurs Australiens et

Europeens avaient ete invites a prendre la
parole a ces journees. Le president de I'Institut
japonais de recherches sur 1'economic mon-

diale, M. Kiushi, a insiste sur le changement de

comportement necessaire dans les cercles eco-

nomiques de son pays. «Nous devons appren-
dre a respecter la justice dans le commerce
international et a prendre conscience des reper
cussions de notre attitude sur les autres pays»,
a-t-il declare.

Rencontre aux Philippines

Dans le climat de tension qui regne entre le
gouvernement Chretien de Manille, aux Philip
pines, et les musulmans separatistes du sud,
des representants des deux groupes religieux
ont participe a un colloque de quatre jours,
organise sous les auspices du Rearmement mo
ral. Le theme en etait «Partenaires pour edifier
notre pays». A cette occasion un groupe d'etu-
diants de Manille avait mis en scene I'histoire

veridique de la reconciliation d'une famille

islamo-chretienne et de son action aupres de
200 families de refugies venus de Mindanao.

Un film suedois

Le lendemain de I'ouverture de la confe

rence de Caux, la delegation suedoise a pre-
sente un court-metrage retragant les episodes

principaux de la vie de Peter Wieselgren (1800-

A g., le colloque
de Tokyo. A dr.,

une scene du film

suedois.

1877). Le predicateur suedois avait fonde les

premiers mouvements de temperance a une
epoque oii I'alcoolisme faisait des ravages ter-
ribles dans le pays — les ouvriers etant souvent

payes en boissons alcoolisees — et ou les

orphelins etaient vendus aux encheres aux agri-
culteurs qui avaient besoin de main-d'ceuvre.

Aime des classes populaires, honni par

d'autres, surtout dans les milieux de Vestab-

lishment, a cause de son tranchant moral, Wie

selgren a ete a I'origine d'importantes trans

formations sociales dans la Suede du

XIX= siecle. Son arriere-petit-fils est

aujourd'hui un des responsables du Rearme
ment moral en Suede.

Subventionne par les parlementaires partici
pant a la lutte anti-alcoolique, ce film, qui est

une production du Rearmement moral et du

cineaste Haakan Cronsioe, va etre diffuse dans

les ecoles par I'intermediaire des centres audio-

visuels installes dans chaque ville du pays.

«Un role irrempla^ablsM

Dans I'hebdomadaire romand Le Protes

tant, le pasteur Jean-Jacques Maison consacre
un long article au centenaire de la naissance de

Frank Buchman. II ecrit en conclusion: «A

I'heure oil I'O.N.U. s'enlise dans des pourpar
lers, oil les grandes puissances font leur petit
jeu par-dessus la communaute Internationale

et son inefficace Assemblee generate, et oil le
Conseil cecumenique des Eglises, au lieu d'etre
lieu et instrument de dialogue, prend parti et
soutient les uns contre les autres, je suis con-
vaincu que la dynamique de la paix qu'incar-
nent les disciples de Frank Buchman a encore

un role irrempla?able a jouer.»

:i O-Jer
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L'Europe vue
par un eleveur neo-zelandais
Une interview de Jean-Jacques Odier

Y a-t-il optiques plus differentes, dans le
monde agricole, que celle du paysan europeen
et celle de I'eleveur neo-zelandais? C'est la

question que Ton peut se poser quand on parle
avec Garfield Hayes, un eleveur et cultivateur
de rile du Sud, qui vient de sillonner I'Europe
agricole depuis un mois en compagnie d'un de
ses collegues, Tom Ormond, qui appartient au
peuple maori. Mais I'autre question qui
s'impose est celle-ci: une convergence est-elle
possible? La Tribune de Caux, en liaison avec
son confrere de langue allemande Caux-
Information, a interroge M. Hayes, qui parti-
cipe a la conference de Caux.

— Quelles sent les impressions les plus mar-
quantes que vous ayez recueillies au cours de
votre tournee europeenne?

— Nous avons visite tour a tour le Dane-

mark, I'Allemagne, I'Ecosse, I'Angleterre et la
France. Chaque pays me frappe a sa maniere,
mais void, tres schematiquement, mes impres
sions d'ensemble.

Les conditions propres a I'agriculture en

Nouvelle-Zelande et en Europe sont radicale-

ment differentes. Tout d'abord, la taille des

exploitations. En Nouvelle-Zelande, elle est en
moyenne de 300 a 400 hectares pour un elevage
de moutons. Chez nous, on estime a 2000

tetes le seuil de viabilite economique pour
I'devage des moutons. Nous tirons un reve-
nu aussi bien de la laine que de la viande.
En ce qui me concerne, j'ai 60 hectares de
ble, 80 hectares de luzerne, 3600 brebis, en

tout 5000 tetes, ce qui fait, en ete, avec les
agneaux, 8000 a 9000 tetes.
Deuxiemement, la question climatique: vous

n'avez pas le grand avantage que constitue
pour nous le cycle modere des saisons.
L'herbe, chez nous, pousse onze mois par an.

Nous pouvons laisser paltre nos betes toute
I'annee, ce qui a aussi I'avantage de nourrir les

terres. L'espace dont nous disposons nous per-

met un cycle de culture plus souple; nous pou

vons cultiver beaucoup de trefle, qui fixe

I'azote. Tout cela nous evite I'emploi d'engrais

tres couteux. D'une maniere generale, je cons
tate que vous repandez beaucoup plus
d'engrais que nous.

Toutes ces raisons aboutissent a des couts de

production radicalement differents, d'autant
plus que le niveau des salaires agricoles est
aussi beaucoup plus eleve en Europe, ou du
moins en France et au Danemark, qu'en

Nouvelle-Zelande. Pour un agneau de 13 a 16

kilos — poids normal chez nous — nous tou-
chons 6 livres sterling. En Angleterre, un
agneau de 20 kilos se vend de 25 a 30 livres.

— L'Europe n'est done pas un concurrent

pour vous?

— Absolument pas, etant donnee la dispa-
rite des prix. Mais je dois ajouter un detail
technique important. En Angleterre, les
agneaux sont mis sur le marche a une periode
precise de I'annee. A cause de nos conditions
climatiques, nous fournissons la viande dans
les saisons creuses, ce qui complete parfaite-
ment le marche britannique. En France, c'est
different, puisqu'on approvisionne le marche
toute I'annee en nourrissant artificiellement le

betail dans les etables.
J'ai souvent rencontre en France cette reac

tion instinctive: « Mais vous allez envahir notre

marche!» En realite, ce danger n'existe pas,

d'une part parce que nous sommes presque au

maximum de nos possibilites de production en

ce qui concerne le mouton et d'autre part parce
que vous n'avez pas les equipements frigorifi-
ques necessaires. II paralt qu'il n'y a presque
pas de congelateurs pour la viande au marche

j}1

Garfield Hayes (a droite) avec son collegue maori Tom Ormond

En outre, il s'est developpe en Europe tout

un systeme complexe de subventions qui n'est
pas du tout dans nos habitudes. J'ai ete frappe
par exemple des deductions fiscales ou des sub
sides qui sont accordes dans certains pays

d'Europe pour la depreciation du materiel
agricole.

Evidemment, je comprends tres bien d'une

part le souci des hommes politiques de ne pas
grever davantage la situation de I'emploi et de
ne pas prendre le risque de voir se depeupler les
campagnes. Enfin, j'ai rencontre, surtout en
Europe continentale, une peur de la guerre qui
pousse chaque pays a se rendre autonome sur
le plan alimentaire.

central de Rungis. II nous est done impossible

d'exporter en France.

Le danger que court la France, c'est un

apport supplementaire de viande anglaise.

Mais je pense personnellement que cette con

currence est benefique.

— Seriez-vous prets a dire cela devant des

agriculteurs frangais?

— Cela ne me fait pas peur. II paralt qu'il

existe chez les consommateurs frangais une

attitude qui consiste ̂  penser que parce qu'un

produit est cher, il doit etre de bonne qualite.

C'est du moins ce que I'on m'a dit lors de ma



visite a I'hebdomadaire La France agricole.
Les produits chers partent les premiers!

— Que pensent les agriculteurs neo-zelan-
dais de I'Europe?

— II y a en Nouvelle-Zelande une fausse
impression qui consiste a croire que I'agricul-
ture europeenne n'est pas tres efficace et que,
si seulement le marche etait totalement libre,
les choses iraient mieux.

— Est-ce la aussi votre sentiment?

— Vous me mettez au pied du mur. II faut
dire que pour la Nouvelle-Zelande, la question
agricole est fondamentale. 10% de notre

viande est exporte en Grande-Bretagne. Nous
ne desirons pas augmenter ce pourcentage,
mais le maintenir. Nous esperons d'ailleurs
que c'est ce qui resultera des accords de

Bruxelles. L'agriculture represente 87 % de nos
exportations. Malgre cela, les eleveurs de mou-
tons ne sont que 35000 sur une population de
3 millions.

La vue de champs de cereales, en France par
exemple, me donne I'impression d'un potentiel
extraordinaire. Les terres europeennes me sem-
blent a cet egard plus propices a la culture des
cereales que les notres. En ce qui concerne
I'elevage, la question se presente differem-
ment, comme je I'ai dit.

— Et quelle est votre opinion de la Commu-
naute europeenne?

— Je suis entierement en faveur de cette

communaute, qui etait une necessite politique.
Mais la question subsiste de savoir comment
on peut arriver a des cours plus economiques.
La guerre de la pomme de terre qui se livre
actuellement en Europe fait partie du meme
probleme. Si I'Espagne entre dans le Marche
commun, la question se posera de la meme
fagon pour les legumes et les fruits. Chaque
pays a ses difficultes.

Je suis venu avec un esprit tout a fait ouvert,
me demandant si nous devions, en Nouvelle-

Zelande, nous tourner vers d'autres produc
tions. Mais ce sejour m'a confirme dans ma

conviction que notre pays demeurait le pro-
ducteur le plus economique du point de vue de
la viande. La France, elle, est particulierement
bien placee pour les cereales. Je crois que nous
devons tous produire au mieux de notre capa-

cite ce qui convient a nos conditions propres.
L'interet personnel est certainement un fac-

teur de poids dans I'esprit de ragriculteur. On

comprend d'ailleurs qu'en Europe un cultiva-

teur desire obtenir le plus possible d'avantages
de la Communaute europeenne. J'ai constate
cela partout. Et c'est seulement par le Rearme-

Je crois comprendre que les ministres de
I'agriculture des Neuf desirent peu a peu arri
ver a en finir avec les subventions; ils veulent
aussi s'attaquer au probleme des surplus. La
vie sera plus difficile pour ragriculteur dont
I'exploitation est moins rentable. Je crois

qu'on sera oblige d'en arriver la. Cela profi-
tera en definitive au consommateur europeen.
ment moral que j'ai rencontre des agriculteurs
qui avaient une vue plus large, qui prenaient la
peine d'aller rendre visite k leurs collegues
d'autres pays pour essayer de comprendre
leurs problemes. Je souhaiterais que des agri
culteurs europeens puissent un jour se rendre
en Australie et en Nouvelle-Zelande dans cet

esprit. Je pense qu'au lieu de nous disputer
pour la distribution du gateau sur le plan mon
dial, nous devrions chercher davantage, lors
de conferences comme celles de Caux, une
meilleure distribution de ce que nous produi-
sons les uns et les autres.

A ce sujet, j'ai ete tres sensible a la declara

tion de M. Peter Mills, president du comite du
parlement britannique charge de I'etude de la
legislation europeenne.
«Nous essayons, disait-il, de limiter le mon-

tant de nos importations de viande. Mais alors
ne deversons pas nos surplus sur le marche
mondial!» Cette declaration nous interesse au

premier chef, puisque 1'exportation massive de
beurre europeen nous a fait beaucoup de tort.

J'aimerais enfin ajouter que j'ai beaucoup
apprecie ma visite a La France agricole. La
Redaction de ce journal est desireuse de con-
naitre la situation d'autres pays et m'a
demande des articles sur la Nouvelle-Zelande.

Je crois que ces echanges sont tres utiles et

revetent une tres grande importance.

— Une derniere question: vous avez men-

tionne dans un recent expose que la Nouvelle-
Zelande s'abstient maintenant de produire du
Sucre par egard pour I'economie des iles Eidji,
dont c'est la principale production. Pensez-

vous qu'une telle attitude peut faire ecole?

— II existe en Nouvelle-Zelande un fort

groupe de pression tendant a encourager au
contraire la production sucriere, surtout

depuis que nous eprouvons plus de difficultes a
vendre la viande d'agneau ou le beurre en
Europe. Mais le gouvernement a estime qu'une
telle fagon de voir les choses porterait un grave
prejudice a I'economie de Fidji. Une telle deci
sion peut-elle inspirer d'autres pays a envisager
la situation sous le meme angle? II est difficile
de le dire. Chaque pays doit decider pour lui-
meme ce qu'il convient de faire.

J.-J. Odier.

Sir George Grey, un democrate
en avance sur son temps
Bien avant que le debat sur les Institutions democratlques et sur les llbertes ne se salt engage d

Vechelle mondlale comme II Vest aujourd'hul, II s'est trouve des hommespolltlques ou des servl-
teurs de I'Etat qui, par conviction personnelle ou a cause de leurs qualltes humalnes, ont su Ins-
crlre dans la soclete de leur temps des structures «democratlques» fort audacleuses pour Vepo-
que. Cefut le cas de I'Anglals George Grey (1812-1898), que sa carrlere condulslt dans plusleurs
des grandes colonies brltannlques. Nous reprodulsons cl-dessous le portrait de Grey tel que I'a
brosse M. Kim Beazley, anclen mlnlstre australlen de VEducation, lors de Vexpose qu'll a fait a
New-Delhi sur le sujet «Democratle et consclence» (volr Tribune de Caux N° 80, juln 1978).

En 1830, un jeune officier du nom de

George Grey, frais emoulu de I'Ecole militaire

de Sandhurst, fut envoye en Irlande. Sa tache

etait d'escorter les collecteurs d'impot qui

venaient prelever aupres des Irlandais, par la

force, la dime que s'octroyait I'Eglise angli-

cane d'Irlande. II avait dix-huit ans, un age ou

1'intelligence est en plein developpement, ou

Ton voit les choses avec lucidite et sans cupi-

dite ni ambition. Le jeune Grey ne put s'empe-
cher de s'interroger sur la terrible misere du

peuple irlandais.

Tout au long du XIX= siecle, le probleme le

plus douloureux de la politique britannique
avait ete la question irlandaise. Au debut du

siecle, le pays comptait neuf millions d'habi-

tants. Cent ans plus tard, il n'en comptait plus

que deux millions et demi. A cause de la
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Sir George Grey, d'apres un tableau de
i'epoque

famine et parce qu'on n'importait pas de pro-

duits alimentaires, un million de personnes

moururent de faim. Pour les autres, il n'y avail

qu'une issue: emigrer. Selon le jeune officier,

il y avail Irois raisons a celle silualion drama-

lique:

Premieremenl, le fail qu'on avail impose a

ce pays calholique une religion donl la popula-

lion ne voulail pas.

Deuxiememenl, les deux liers des lerres

apparlenaienl a quinze cenls proprielaires

absenleisles. Cela avail commence lorsque la

reine Elisabelh I avail donne quaranle mille

acres de lerres irlandaises a son favori a la

cour, le comle d'Essex. Comme au lemps du

mouvemenl des clolures en Anglelerre, celle

saisie de lerres enlramail parfois 1'expulsion de
la populalion locale.

Troisiememenl, Grey eslimail que les Irian-

dais n'avaienl aucun represenlanl pour defen-

dre leurs inlerels. A Londres, lorsque furenl

connus les fails concernanl la famine irlan-

daise, I'idee n'esl pas venue au Parlemenl
d'imporler de la nourrilure en Irlande. Un par

lemenl irlandais reuni sur place aurail, con-

fronle au probleme de la famine, imporle de la
nourrilure pour le peuple. Les lois anglaises

sur le commerce du ble ne concernaienl pas

I'Irlande. Le remede eul ele I'aulonomie polili-

que (home rule), c'esl-a-dire un parlemenl
irlandais. Grey songeail a un vice-roi, a un

senal, a une chambre des represenlanls, evilanl

soigneusemenl les lermes de Chambre des

Lords el Chambre des Communes. En 1830,

c'elaienl la des idees forl avancees.

Desespere d'elre si peu compris, il posa sa

candidalure pour diriger une mission d'explo-

ralion dans le nord-ouesl de I'Auslralie. II

s'agissail de resoudre le myslere pose par cer-
laines rivieres. II n'avail que 25 ans el pourlanl

11 ful nomme a la lele d'une expedition de

12 hommes. Un jour, alors qu'il operail une
reconnaissance, il s'esl Irouve menace par un

groupe de deux cenls Aborigenes. II inlerdil au
soldal qui I'accompagnait de se servir de son
fusil el enlrepril — elonnanl exercice de
patience — de faire demi-lour el de marcher
Iranquillemenl jusqu'a la cole. Soudain, un
javelol lui per?a I'epaule. II fit alors feu, pour
se reprocher ensuile ameremenl d'avoir peul-
elre louche un Aborigene. Gravemenl alleint,

il parvinl neanmoins a ramener son expedition
jusqu'a Perth, a 1500 milles de la. Sa prudence
devanl ces Aborigenes el les scrupules qu'il
s'elail fails devaienl avoir d'imporlanles con

sequences: il ful aussilol nomme adminislra-
leur a Albany, dans le sud de I'Auslralie occi-
denlale. Pour les memes raisons qui I'avaient

pousse, en Irlande, a respecter la religion des
aulres, il se senlil amene a eludier la langue el

la religion des Aborigenes qui I'enlouraienl
ainsi qu'a s'inleresser a leur mode de propriele
de la lerre, probleme auquel il avail ele sensibi-
lise lors de son sejour en Irlande. II ful ainsi le

premier a avoir ecril un livre sur la langue des
Aborigenes de la cole occidenlale. II pril aussi
I'habilude de payer a la demi-journee les Abo

rigenes qui Iravaillaienl pour lui, de faqon a
leur permeltre de parlir en brousse quand
I'envie leur en prenail. II senlail, en effel, que

c'elail a lui de se conformer a leurs coulumes

el non a eux de se conformer aux coulumes

europeennes.

Les droits des Maoris

C'elail a une epoque ou eclalaienl de nom-

breux conflils sur des questions de lerre enlre

les colons d'Auslralie du Sud el les Aborige

nes. C'esl alors que George Grey, a I'age de
28 ans, ful nomme gouverneur de celle colonie.

II fit le necessaire pour que les colons cessenl

de s'emparer d'immenses lerres el les inslalla
sur des fermes d'importance plus modesle et

plus faciles a exploiter.

En Nouvelle-Zelande, des conflils du meme

ordre se produisirenl. Grey y ful envoye

comme gouverneur. II avail 31 ans. La New

Zealand Land Company, qui gerail el vendait

les lerres agricoles, cherchail a revendre aux

colons des lerres qu'elle prelendail avoir

achele aux Maoris, un total de 26 millions

d'acres (II millions ha). Grey reduisil ce total a

100 000 acres (40 000 ha); il elablil le principe
que les Maoris elaienl proprielaires de leurs

terrains de chasse (des lerres inexploilees) el de

leurs lerres cullivables. II s'elail meme declare

prel a accepter que les Maoris aienl la majorile

dans les decisions de la colonie (il y avail k

I'epoque 16 fois plus de Maoris que de Blancs),

mais il ful mule en Afrique du Sud.

De relour en Nouvelle-Zelande pour un

second mandal de gouverneur, 11 inslilua qua-

Ire sieges maoris au parlemenl national, avec la

possibilile pour les Maoris d'elre candidals
pour lous les aulres sieges.

Pour le suffrage universe!

Duranl un sejour de quelques annees en
Anglelerre, il se fit elire depute (a Newark) en
1870, ballanl ses rivaux liberaux el conserva-

leurs, en inscrivanl a son programme la consli-
lulion en Irlande d'un Senal el d'une Chambre

des Represenlanls. II ne reussil pas, nean
moins, a convaincre le premier minislre Glad

stone d'adopter I'aulonomie interne (home
rule), qui ne devail etre accordee a I'Irlande
que seize ans plus lard, el il reparlil pour la
Nouvelle-Zelande. II y devinl premier minislre

el se fit I'avocat du droil de vote pour les fem-
mes. La loi ne ful volee que sous son succes-

seur el protege Richard Seddon. C'elail nean
moins la premiere fois qu'une lelle campagne
elail menee dans un pays anglophone.

En 1891, venu parliciper en Auslralie a la

conference qui devail aboulir, en I90I, a la
Federation des colonies auslraliennes, il pril

position, envers el conlre lous, pour que le
Senal soil elu au suffrage universel, ce qui ful
adople lors de la Convention conslilulionnelle
qui suivii. Ce ful une fois de plus une demar
che audacieuse lorsqu'on songe qu'aucune des

chambres haules des differenles colonies

n'elail elue democraliquemenl. Bien que la

Nouvelle-Zelande eul decide de ne pas adherer

a la federation auslralienne, Grey avail oblenu

une decision d'imporlance.

Que I'on eludie les balailles menees par Grey
pour empecher les grands proprielaires de
s'emparer de loules les lerres en Irlande, en

Auslralie du Sud ou en Nouvelle-Zelande; que

Ton eludie ce qu'il a fail pour les drolls polili-
ques des Irlandais et des Maoris ou pour

I'equilibre des forces poliliques en Auslralie el
I'on constate que c'elail un combat permanent

pour la creation de structures elhiques el jusli-
fiables sur le plan moral. Pour lui, les inslilu-
lions poliliques el sociales devaienl incarner le

respect de I'homme, une conviction fonda-
menlale qu'illuslrent ces phrases lirees de ce

qu'il ecrivil au lendemain de la mort de son

fils:

«La voix qui esl en moi m'a dil: cesse de le

lamenler pour eel enfant. Ne pleure pas les

morls. Pleure pour ceux qui vivenl el qui vonl
vivre. Leve-loi el bals-loi pour les masses

innombrables qui doivenl endurer les souf-

frances que leur imposenl des hommes insen-

ses.»

Kim E. Beazley.
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