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Que veut

le R^armement moral?

La refonte de la socl6t6 ne peut s'op6-
rer en definitive que par la transforma-
tion Gfes hommes. Tel est le principe

Line 6cole du changement ou les
hommes apprennent k rechercher la
volonte divine, e respecter les valeurs
morales .et k les -rmtdre contagieuses.
Telle est la pratique.

Des dquipes agissantes s'efforgant d'd-
tablir un dialogue tecond le ou rdgne
I'antagonisme, de gudrir les hommes
de leurs prejugds et de leurs haines
Jusque dans I'arene sociaie et politique
ou dans les relations internationaies.
Teiie se prdsente faction sur le terrain.

Congue d I'origine et poursuivie depuis
plusieurs ddcennies par des personnes
animdes par I'id^al chrdtien, faction du
Rdarmement moral se veut ouverte ̂
des hommes de toutes croyances dans
un respect mutuei et en vue d'un com
bat commun pour un avenir meilleur.
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SEISMES

L'ampleur du sdisme
armdnien bouleverse le

monde entier, mais en
premier lieu ('empire
sovidtique.

Les gdologues
expliquent que les
plaques tectoniques de
I'Afrique et de I'Asie
mineure ont tendance ̂

remonter vers le nord et

se heurtent k la plaque
massive de I'Eurasie.

D'oCi la vulndrabilitd de

I'Armdnie et de ses

voisins.

L'esprit fait rapidement
le rapprochement avec
la situation politique. Le
manque d'efficacitb des
moyens de secours mis
en oeuvre en Union

sovibtique, les carences
de construction dgns

ces contrdes si

exposdes aux sdismes,
la pesanteur des
carcans administratifs,
qui freinent la
spontanditd dans les
opdrations de
sauvetage, sont patents
aux yeux du monde, aux
yeux de Gorbatchev
comme k ceux de

millions de Sovidtiques.

Aura-t-il fallu des

dizaines de milliers de

mods pour que la

"plaque" sovidtique
commence k

s'dbranler en

profondeur? Cette
question, que nous ne
pouvons taire, n'a pas
empechd un seul
d'entre nous,
privildgids par une •
nature plus cidmente,
de souffrir pour ces
multitudes dprouvdes
au-deld de toute

description.

MERIDIEN

Si vous voulez faire connaitre

CHANGER a vos amis,

VOYEZ PAGE 16

SONDES

De son sac, mon amie cardiologue
tire un long filin blanc dans lequel
cbullsse un "guide" et dont une sec
tion peut dtre gonflde ou ddgonflde k
volontd: "Une sonde catdiaque", an-
nonce-t-elle rayonnante en le bran-
dissant. Avec ga, on explore les
coronaires." Et elle ajoute sur un ton
de mystdre mdid de respect: "On
peut mdme aller jusque dans les ven-
tricules."

Et la voild lancde sur les merveilles
de la technique et cedes de la
machine humaine; sur la ddlicatesse
qu'il taut au praticien non seutement
pour user d'un tel instrument, mais
aussi pour mettre le patient en
cot^tance. Moyennant quol le diagno
stic estaffindet les traitements aussi.

CHANGER N'206 janvier 1989

Chaque dtre humain a, lui aussi,
une sonde k portde de la main, cede
qui "pdndtre tous les desseins et
toutes les pensdes", "les reins et les
coeurs".

La condition premidre de son effica-
citd est que le "patient" mise sur la
ddlicatesse de I'opdrateur. Et, si
quelque embarras vient ralentir le dd-
roulement de I'examen, que I'intdres-
sd travaille d le surmonter.

II verra bientdt - avec quel dmerveil-
lement! - la richesse des moyens mis
en oeuvre par le Crdateur pour gui-
der cette sonde jusqu'aux points sen-
sibles.

EVELYNE SEVDOUX

mm::

Charles de Gaulle guettalt dans I'om-
bre "des lueurs d'espkrance". Les lec-
teurs de Changer sont appelks k faire
de mkme. Les signes abondent. II suf-
fit d'un pea d'attention pour les perce-
voir. Cela va de I'universel k I'intlme.
Faites-nous en part. Avec votre aide,
nous commengons id cette rubrique.

♦

De fagon nette - 67,3 % des votants
et tous les cantons - I'initiative pour la
limitation de ('immigration a dtd' re-
poussde le 4 ddcembre par le peuple
suisse. Soulagement aprds I'dchec de
la sixidme initiative xdnophobe dans
un pays ou la proportion d'dtrangers
est cependant ddjd forte. Ainsi de-
meure I'espoir d'une Suisse ouverte et
dynamique.

♦

Dans la Pravda des Komsomols, on
pouvait lire le 13 ddcembre; "Dimsin-
Che, k Erevan, la pluie tombait k n'en
plus finir. Les toils des voitures reve-
nant des rkgions sinistrkes ktaient
couverts de neige. Du plus profond de
notre athkisme, nous nous sommes
mis k penser intkrieurement: Seigneur,
feus qu'elle s'arrkte..."

A Mayence a eu lieu en novembre
une confdrence europdenne de biod-
thique. Espoir des scientifiques et
thdologiens prdsents: parvenir d un
consensus d propos du statut de I'em-
bryon humain. Les positions sont res-
tdes divergentes, mais le fait mdme
qu'une telle rencontre se soit ddroulde
est significatif.

♦

Rassemblement, au Bourget le 11
ddcerhbre, de ('Association des Chrd-
tiens pour ('abolition de la torture, avec
Perez Esquivel, Jean-Paul Kaufmann,
Igor Ogartsov et les plus hautes autori-
tds religieuses de France. Les organi-
sateurs n'osaient espdrer 6000
personnes. II en est venu 8000.

♦

tdmoignage d'une auditrice sur
France-Inter: "J'dtais ddprimde. Un
pretre m'a dit: Dieu vous aime. Je ne
croyais pas en Dieu et n'y pensais
pas. Mais ga m'a donnd une force ex
traordinaire et mon dtat s'est amd-
liord..."

0
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Angola, Namibie, Chypre,
Afghanistan: Vespoir de

solutions durables a etc avive

en 1988 dans ces points chauds
du globe. Or c'est a Geneve,
siege europeen des Nations

unies qu'ont ete souvent
franchies les etapes decisives

des negociations en cours.

1988 vu de Geneve

QUEL

PROGRES

VERS LA PAIX?

Paul-Entile Dentan,

correspondant accredite du
Journal de Geneve et d'autres
joumaux suisses aux Nations
unies, nous dit id comment il a

vu les avancees de la paix
depuis cet observatoire unique
de la scene mondiale qu'est la
celebre ville helvdique.

Depuis que MM. Reagan et Gorbatchev se sont serre la
main devant les cameras du monde entier au Centre

international des Conferences de Geneve en novembre

1985, beaucoup de conflits regionaux sont en passe
d'etre resolus. Conflits ideologiques nes pendant I'ere
Brejnev, quand I'GRSS cfiercfiait a s'assurer des points
d'appui en Afrique et en Asie en utilisant des soldats
cubains (Angola, Ethiopie) ou par intervention directe
(Afghanistan).

Cette ann^ 1988 aura vu M. Gorbatchev user de son

influence pour que le gouvernement d'Addis-Abbeba se
mette a negocier avec les combattants des fronts de
liberation de I'Erythree et pour que Fidel Castro retire
ses troupes de I'Angola. Simultanement, le gouver
nement sovietique a cherche une issue honorable a son
aventure militaire en Afghanistan - bien que les combats
y continuent. GRSS et Etats-Gnis se sont entendus pour
maintenir I'equilibre militaire entre I'lran et I'lrak, afin
que cette horrible guerre de huit ans ne laisse ni vain-
queurs ni vaincus. Aux Nations unies maintenant de
jouer pour que le cessez-le-feu se transforme en paix
veritable.

Percee

La premiere "percee" diplomatique de I'annee fut la
signature solennelle de I'accord permettant le retrait des
troupes sovietiques d'Afghanistan. Chacun savait que ce
n'etait pas un traite de paix. Nous n'oublierons pas le
sourire complice echange entre MM. Schultz et
Chevarnadze une fois qu'ils eurent signe les documents.
Mais entre les ministres des Affaires etrangeres pakis-
tanais et afghan, jamais la confiance ne s'est etablie.
N'etait-ce pas la premiere fois qu'ils se trouvaient reunis
dans la meme salle, Islamabad n'ayant jamais reconnu
le regime communiste installe a Kaboul? Pendant sept
ans, ces deux delegations ont siege dans deux salles
differentes, alors que le representant de I'ONG faisait la
navette entre les deu^. Fatigues d'une guerre qu'ils ne
pouvaient gagner, les Sovietiques ont beneficie du
solennel alibi de I'ONG.

Entre I'lran et I'lrak, les "missions de paix" menees par
les Nations unies furent nombreuses. Le premier
ministre suedois Olav Palme en fut I'ardent promoteur.
Les Etats arabes jouerent aussi leur role. L'emploi de
gaz chimiques suscita I'horreur generale. La encore, la
fatigue d'une guerre sans issue joua en faveur de I'arret
des combats. Le secretaire general des Nations unies,
qui avait patiemment attendu cette heure fatidique, avait

prepare une resolution-cadre avec I'appui des membres
permanents du Conseil de Securite, pour une fois una-
nimes. Mais entre Bagdad et Teheran, la mefiance
derrieure totale; les ministres des Affaires etrangeres ne
se sont jamais regardes pendant les n^ociations; leurs
tables etaient disposees en V et ils fixaient le secretaire
general ou son representant. II parait, cependant, que
quelques paroles furtives ont ete echangees autour de
tasses de cafe que des huissiers apportaient au bon
moment... Le bras de fer continue aujourd'hui, avec
cruaute, empechant le retour de prisonniers de guerre
blesses ou malades.

Les soldats cubains sont en Angola depuis 1973. Ils
ont fourni I'appui necessaire au regime marxiste de
Luanda. L'Afrique du Sud occupe illegalement la
Namibie depuis 1975. Ceci explique cela. II aura fallu de
la patience et la diplomatie americaine - plus preci-
sement celle de M. Chester Crocker, secretaire d'Etat

adjoint - et I'intervention diplomatique des Sovietiques
pour denouer ce noeud gordien. A la fin de la rencontre
de Geneve entre Cubains, Angolais et Sud-Africains, non
seulement les poignees de mains furent nombreuses,
mais on sabla le champagne. Si le probleme de la
guerre civile en Angola meme reste entier, les combats
entre Sud-Africains et Cubains ont cesse, la Namibie est
en marche vers son independance et chacun en ressort
gagnant.

Patience et disponibilite

Apres un quart de siecle de blocages successifs,
souvent dramatiques, les deux communautes de Chypre
vont-elles enfin renouer le dialogue? Quinze ans apres
I'invasion de I'lle par I'armee turque, M. Perez de Cuellar
est enfin arrive a reunir autour d'une meme table

Chypriotes grecs et turcs. 11 y a vingt-cinq ans que M. de
Cueilar est charge de ce dossier. Cet ete, MM. Vassiliou
et Denktash (respectivement president de la Republique
grecque de Chypre et leader de la communaute turque)
venaient, eux aussi, se serrer chaleureusement la main
devant la presse, alors que leur hote et mediateur, M. de
Cuellar, lisait une declaration commune. La aussi, la
patience du secretaire general et sa constante disponi
bilite auront constitue un atout decisif, le seul recours-
sauvant-la-face apres les pressions Internationales.

L'organisation Internationale, en depit de tous ses
defauts, aura prouve son caractere irremplagable de lieu
de rencontre et de dialogue plus ou moins Sincere.

PAUL-EMILE DENTAN
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DE LA CULTURE DE LA RUE
A L'INNOVATION SOCIALE
Le temoignage de deux jeunes Antillais de Londres

Deux jeunes Antillais de Londres qui faisaient partie,
comtne Us le disent eux-tnemes, de la "contre-culture
de la rue", se sont lances dans un projet fou: ouvrir un
vaste centre polyvalent pour les jeunes de leur quartier.
C'est le thnoignage que quelque 600 personnes ont en-
tendu au mois d'aout dernier a Caux lors de la session
"Changer la ville, I'affaire de tous".

Nous avons voulu voir de pres cette realisation et
avons ete conquis par I'audace de ces gargons, ages au-
jourd'hui de trente ans. Le centre existe. Sous le notn de
Bridge Park, il comprend un gymnase multisport, un

centre de formation pour les jeunes, un restaurant, des
salles de spectacle et de conferences ainsi que des lo-
caux servant a la creation d'entreprises; il regoit cha-
que semaine cinq a six mille personnes et le Prince
Charles est venu I'inaugurer le 20 decembre.

Nous sommes heureux de faire connaitre I'histoire de
ce retoumement telle qu'elle a ete racontee par ceux-ld
memes qui I'ont vecue. Leonard fohnson et Lawrence
Fearon avaient vingt-et-un ans lors des premiers eve-
nements relates.

JEAN-JACQUES ODER

Leonard Johnson: Brent, notre dis
trict - 250.000 habitants connait la

plus grande concentration d'Antillais
de toute TAngleterre. Cinquante pour
cent de la population est de couleur.

On trouve a Brent un certain nombre

de ces tours et de ces "barres" qui ont
fait la fortune des architectes, mais qui
n'ont pas ete con9ues pour les besoins
de la population. Dans le quartier de
Stonebridge, en particulier, beaucoup
de jeunes noirs habitent ce genre de
tours. Le taux de chomage y est tres

dleve ainsi que le taux de la ddlin-
quance. On y connait la violence, la
toxicomanie, les affrontements avec la

police et tous les autres effets que se
crete la pauvrete. Nous faisions partie
de ce raonde-l^.

Permettez-moi de vous parler un peu
de moi-meme: la rue, c'^tait mon do-
maine; ce qu'on ressent, comment on
reagit quand on vit dans la rue, Je
connais. Je sais I'arrogance qui nous
habite lorsqu'on essaie de nous mon-
trer le droit chemin et que nous nous

Le personnel de Bridge Park

fermons parce que nous ne voulons
rien avoir a faire avec la soci^te. Dans

la lue, nous avons cr^e notre propre
soci^t^: celle de la loi du plus fort.

Pour y entrer, il faut passer notre
examen. pas celui qui donne des titres
academiques, mais celui qui donne "le
sens de la rue". Si vous ne I'avez pas,
pas question d'y entrer! Si on vous
fait un sale coup, ce n'est pas ̂  la po
lice que vous vous adressez: vous ras-
semblez la bande et vous rendez

simplement les coups.

CHANGER N-206
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Des jeunes de la rue, sans le moindre dipldme, devenus hommes d'affaires: Johnson et Fea-
ron photographies au centre international du Rearmement moral, en Suisse. Johnson, charge
de mission au district de Brent, est president du Conseii dadministration de Bridge Park.

Deux villas en une seule, c'est la

rdalit^ qui s'est instaurde, ou qu'on a
laisse s'instaurer. Et puis 11 y a aussi
ceci: on fait ramour, on fait des

gosses, des gosses qui font des gosses.
Et quand des parents se component
comme des enfants et ne savent plus
Clever leurs gosses, alors c'est une
nouvelle race qui se ddveloppe, une
race animale; il deviant tr^s difficile

de changer la mentalite d'enfants qui
ont 6te exposes sans cesse ^ la vio
lence. Ce qui les intdresse, ce n'est
pas de trouver du travail, mais d'etre

les plus forts dans la rue. Si vous pen-
sez par example qua j'avals peur de la
police, qua je me cachais dans un
coin, pas du tout: je faisais front. 11
fallait maintenir notre image. Si la po
lice m'attrapait et me passait ̂  tabac,
bon, je ne pensais qu'^ la revanche.
Quand on est pris dans cet engrenage,
on fmit par se demander: quelle est
notre destinee, notre avenir? Com
ment en sortir? D'un cote, je ne vou-
lais pas sortir de mon etat, et de
I'autre, je me disais: "Et si tu refle-
chissais ̂  ta vie?"

Le dapot
dautobus

avantson

amdna-

gement:
une coquiiie

vide.

"Qu'est-ce

que nous

nous

sommes

missuries

bras?"

"Je veux m'evader"

Un jour, pousse par mon frere, qui
se faisait du souci pour moi, j'ai lu la
bible; d'abord avec la volonte de la
critiquer, car je ne voulais pas accep
ter le dieu des blancs. Malgrd moi,
j'ai commence a ouvrir mon esprit et
je me suis dit: "Voila la verite, voiD
comment tu peux te changer et te libd-
rer. II ne s'agit pas de belles paroles
ou de religion etablie, mais d'une
fa^on de vivre, de valeurs que tu peux
accepter. Pas les valeurs de quelqu'un
d'autre, mais les tiennes. C'est D que

tu trouveras comment tu peux agir
dans certaines situations et aider d'au-

tres qui sont dans le meme petrin."

Alors, tout d'un coup, je me suis
senti fort, mais en meme temps j'6tais
effray^, me disant: "Farler de Dieu k
mes copains, pas possible! Je sals bien
ce qu'ils vont penser de moi." Mais le
sort en etait jete.

J'ai dit un jour ̂  Lawrence: "Ecoute,
je veux m'evader." 11 n'a pas compris.
Alors je lui ai dit: "Nous vivons dans
un monde pas possible, dans un tour-
billon qui ne peut que nous enfoncer
et nous ̂ cra.ser." II m'a dit: "Tu sais,

je cherche moi aussi ^ m'en sortir."
Ainsi, Dieu m'a conduit vers quel
qu'un qui voulait la meme chose que
moi.

Lawrence Fearon: Enfants d'Antil-

lais venus dans les annees cinquante,
nous sommes la premiere generation
de noirs k avoir suivi I'ecole en

Grande-Bretagne. Nous avons subi la

CHANGER N'206 janvier 1989



discrimination des autres enfants de

notre age. Ce rejet a fait de nous des
rebelles, et nos parents avaient ter-
riblement honte de nous, parce que
dans leur milieu d'origine, on ne vole
pas, on ne ment pas. Ils n'ont d'ail-
leurs pas lesind sur les coups de fouet.
Mais les difficultds qu'ils avaient ^
s'insdrer dans la vie anglaise ne leur
ont pas laissd beaucoup de temps pour
nous. Tout cela aide i comprendre
notre dgarement.

Comme des oiseaux

qu'on attache

^a vous dtonnera peut-etre, mais je
remercie Dieu de nous avoir fait vivre

cela, car, avec le recul, je constate que
nous pouvons maintenant travail ler
pour I'avenir. Mais, comme pour les
oiseaux que Ton attache et qui conti-
nuent h. voler en rond meme quand on
les libere, je pense que le changement
ne vient pas tout seul. Nous avons en
quelque sorte besoin d'etre, "ddpro-
grammes". Pour cela, il nous faut de-
mander a Dieu de nous apprendre la
patience et la toldrance necessaires.
Leonard Johnson: Depuis le jour

ou j'ai pu parler k Lawrence, j'ai eu le
courage de parler aussi aux autres. Je
leur ai dit: "Halte, on ne peut plus
continuer comme qa." 11s m'ont re-
pondu: "Tes sermons, on n'en a rien il
foutre!" Mais les choses ont quand
meme avance. J'ai pu organiser des
rdunions. D'abord vingt gars, puis
trente, puis oinquante, soixante-dix,
puis qa ddbordait. Parmi les delin-

Des entreprises nouvelles,
des emplois nouveaux

III

Bridge Park est une socidtd privde
sans but lucratif. Deux conseillers du

district, sept membres du groupe de
jeunes qui a crdd le centre et des per-
sonnalitds cooptdes font parlie du
conseil. Les recettes directes du cen

tre permettent d'assurer 62 % du fi-
nancement, le reste etant fourni pour
I'instant par le Conseil du district, mais
les responsables comptent arriver d
une totale autonomie de financement.

Trente-deux locaux ont dtd amdna-

gds pour accueilllr des entreprises
naissantes. Les critdres retenus sont

I'utilisation de main d'oeuvre locale

(environ 70 emplois crdds jusqu'ici) et
la production de biens et viabilitd.

Cinquante-cinq jeunes suivent des
cours de deux ans en diectronique et

quants, les drogues. Tun me disait:
"Moi, je peux me debrouiller en diec
tronique." Un autre avait des dons
artistiques, tm autre ceci ou cela.
"Bon, j'ai dit, la semaine prochaine on
se retrouve et on met tout 9a en com-

mun." On a proposd des rencontres
avec la police. "La police, vous etes
fous!" Les rencontres ont eu lieu. Les

policiers nous ont meme trouve un
local. On a crdd un comitd, commence
des classes, car on avait perdu tout ce
qu'on savait; maths, anglais, compta-
bilitd... On a etendu ensuite I'expe-
rience au theatre, ̂  I'electronique, au
sport, aux arts, a la danse et k la cul
ture, a I'histoire du peuple noir, meme
^ r etude de la bible! On a ouvert une

en informatique mais, assure Leonard
Johnson, "c'est leur formation
d'hommes et de citoyens respon
sables qui nous tient particulidrement
d coeur, car beaucoup d'entre eux,
comme nous, viennent de la rue." Un
cours intituld "Genesis" a dtd crdd d

cet effet.

Les liens directs que les responsa
bles de Bridge Park ont crdd avec I'in-
dustrie et les activitds tertialres du

district leur permettent de placer tous
ces jeunes au fur et d mesure sur le
marchd du travail. II est estimd que
150 emplois en tout ont dtd crdds de
puis I'ouverture du centre.

Johnson et ses amis se lancent

maintenant dans d'autres initiatives au

service de leur quartier.

cantine, des discotheques, qui nous
permettaient de nous faire im peu
d'argent. Avec 4.000 livres, alors que
des devis de 9.000 ou de 13.000 livres

nous avaient 6t6 proposes, nous avons
rdnovd le local ou nous tenions nos

reunions. On a vendu des tee-shirts,

des chapeaux, on a meme aidd des
jeunes k faire des enregistrements, d
ouvrir de petits restaurants.

Pas d'emeutes d Brent

Au moment oil les dmeutes raciales

ont commence en Angleterre, les
autorites s'attendaient a ce qu'elles
soient particulierement violentes k

Deux vues de I'entrde de

Bridge Park. 5000 k 6000
personnes frdquentent ce
centre cheque semaine.
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Brent Tout le monde avait peur. Nous
nous sommes mis ̂  parcourir ies dif-
f^rents quartiers de Lxjndres en disant:
"A Brent, on ne bougera pas. Ce qui
nous intdresse, c'est de construire, pas
de ddtruire." Les gars ne nous ont pas
cru et ils sont venus k Brent, certains

que c'^tait le lieu iddal pour I'explo-
sion. Quand je les ai vus avec leurs
machettes, leurs baches et leurs ̂ u-
teilles et, de I'autre cotd les policiers
derri^re leurs boucliers, je me suis dit:
"Voil^ tout le travail commenc6 qui
risque de partir en fumde." J'ai dit aux
policiers; "Donnez-moi cinq minutes,
pour que je parle a ces gars." Ils m'en
ont donne deux.

J'ai parl^ aux jeunes. Je leur ai dit
ce que nous avions essay6 de faire b
Brent, tout le gachis qu'un affironte-
ment causerait et les difficultes que
nous aurions a remonter la pente. On
m'a insult6, on m'a menacd, on m'a

dit: "Tire-toi, vendu!", puis peu a pen
j'ai entendu mes propos se rdpdter,
j'ai vu les bras se baisser et les gars se
disperser. Jusqu'a ce jour, je ne sals
pas comment c'est arrivd. Ils sont
repartis et les policiers n'en ont pas
cru leurs yeux. II n'y a pas eu
d'emeutes h Brent!

Peu aprds, les membres du conseil
de district ont voulu comprendre ce
qui s'dtait passd. Nous leur avons sou-
mis un rapport et nous avons 6t^ invi
tes h les rencontrer. Nous ne voulions

qu'une seule chose, c'dtait obtenir du
conseil I'usage d'un ddpot d'autobus
d^saffecte dont nous avions appris la
mise en vente. AprSs bien des de
marches, I'autorisation nous a ̂ te ac-

cord6e. La presse nous a raillds:
"Qu'est-ce que ces jeunes noirs veu-
lent faire d'un ddpot d'autobus?"
Nous avons souffert de toutes sortes

de mddisances. Nous savions que 9a
n'allait pas etre facile.

Nous avons done fait une ̂ tude de

faisabilite et lancd une campagne de
rdcolte de fonds.

Lawrence Fearon: Comme le

Conseil de district 6tait trfes conscient

des efforts que nous avions faits pour
pr^venir les emeutes et pour mobiliser
les jeunes de fa9on constructive, il n'a
pas et6 trop difficile pour nous d'ob-
tenir des rendez-vous avec les respon-

C'est dans ce gymnase omnisport ultra-mo
derns qu'une equips de basket-ball a pu s'd-

lever au niveau national.

sables des Transports publics, du
Conseil du Grand Londres et des auto-

rites locales. II a dtd ddcidd de retirer

le depot d'autobus du marchd public
pour une duree de six mois, afin de
nous dormer une chance de rassembler

les fonds necessaires. Le prix d'achat
s'elevait alors a environ deux millions

de livres (20 millions de francs fran-
9ais, NDLR). Nous avons constitu^ un
comite qui comprenait des personnali-
tes locales et avons presente un projet
d'utilisation des locaux.

Inebranlable,

comme Moise...

Le jour ou le depot devait etre remis
sur le marche public, c'est-a-dire le 31
mars 1982, nous avions deja ras-
semble un million huit cent mille li

vres, et le contrat de vente a pu etre

signe. Lorsque, deux mois plus tard,
nous avons pu entrer dans ce batiment
qui comptait pres de neuf mille metres
Carres de superficie utile, mais qui
etait vide et tres peu equipe sur le plan
de I'eau et de I'electricite, nous nous

sommes dit: "Qu'est-ce que nous nous
sommes mis sur les bras?"

Pendant toute la campagne de fonds,
lorsque des jeunes de la rue abor-
daient des personnalites locales dans
le but de rassembler deux millions de

livres, les gens leur disaient: "Vous
etes fous. Comment allez-vous vous y
prendre?" Tout semblait etre contre
nous, et je dois avouer que, pendant
toute cette periode, je me suis souvent
laissd dominer par le doute. Mais Leo
nard dtait indbranlable, comme Moi'se,

proclamant: "On I'aura, ce ddpot, en
fait, on I'a ddja!" J'ai du prier pour
etre delivre de ma peur, de ce fardeau,
et pour retrouver la confiance neces-
saire. A ce moment, j'ai eu comme
une vision de ce batiment tout 6claird

et utilise par des tas de gens. J'ai alors
senti comme une vague de chaleur
m'envahir. J'ai pu dire k mes parents:
"Je I'ai vu, ce depot!"

Ensuite, nous avons du reprendre
notre campagne de recolte de fonds,
cette fois poitf I'amdnagement intd-
rieur et I'dquipement du batiment.
Nous nous sommes adressds en parti-
culier a la Commission des Commu-

nautes europdennes. Notre conseil
municipal voulait prdsenter notre dos
sier k Bruxelles, mais nous avons prd-
fdrd le faire nous-memes pour que
nous puissions faire comprendre
directement quels dtaient nos besoins.
La Commission a finalement ddcidd

de financer un programme-pilote de
formation que nous avions proposd.
Elle a financd dgalement un cours du
soir de deux ans en technologie infor-
matique pour les jeunes sortant du
systdme scolaire, programme qui est
maintenant en place depuis cinq ans.
En 1984, nous avons rdahsd le pro-

jet essentiel que nous avions a I'esprit,
c'est-a-dire un espace pour trente-
deux ateliers ou bureaux destinds a la

crdation d'entreprises. L'amenage-
ment des locaux a dtd termind en

1987.

La chose importante, c'est que nous
avons tenu a creer tout cela nous-

memes. Nous voulions bien sur que
des gens viennent nous aider, mais a
certaines conditions. 11 dtait essentiel,

en effet, que nous apprenions a crder
par nous-memes.

A chaque dtape, lorsque nous avons
fait appel d des professionnels, par
exemple un chef de chantier, un res-
ponsable financier, il dtait entendu
par contrat qu'un de nous I'assisterait,
selon ses capacitds, pendant deux ou
trois ans, jusqu'a ce qu'il puisse
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ensuite prendre la responsabilitd
ultime. Etant donn6 qu'ii s'est agi
d'un investissement immobiiier de

trois millions trois cent mille livres,
nous avons tenu ̂  ce que cet investis
sement serve avant tout notre locality.

Nous avons impost aux entrepre
neurs d'utiliser la main d'oeuvre lo

cale et au besoin de sous-traiter en

faisant appel ̂  des entreprises locales.
Les entrepreneurs ont aussi recrute

des jeunes qui suivaient chez nous une
formation dans les mdtiers du bail

ment, ce qui donnait ̂  ceux-ci le sen
timent de participer ^ notre oeuvre
commune et une plus grande
confiance en eux-memes.

Lorsque nous avons eu des pdpins,
par exemple de I'argent qui manquait,
la presse s'est aussitot engouffree
dans la breche, alors qu'il est peu de
projets qui n'aient leurs revers. En re

vanche, quand nous reussissions quel-
que chose, la presse n'en parlaitpas.

Je dis cela parce que je crois qu'il est
important de soutenir les initiatives
positives prises par des jeunes, afin
qu'elles servent de mod^:les pour
d'autres jeunes. En effet, si ceux-ci
n'ont pas de tels modules devant les
yeux, 11 est difficile de leur dire: "Re-
noncez a la drogue, k I'argent facile,
pour... gagner votre vie honnetement."

REMETTRE DES CHOMEURS

DANS LE CIRCUIT PROFESSIONNEL
La demarche d'un groupe de cadres franpais

Changer a interviewe Patrick Boulte, vice-president de I'association "Solidarites nouvelles face au
ch6mage"(l). Cette association a mis en place uneformule simple et nouvelle d'aide a la reinsertion sociale des
chomeurs de longue duree: des personnes donnent du temps pour accompagner des chomeurs et consacrent une
partie de leurs revenus pour financer des contrats de travail temporaire qui foumiront a ces chomeurs des

emplois de transition en attendant qu'ils retrouvent une insertion plus durable dans I'univers professionnel.

Changer; Vous etes membre de
SNC. Queile est la genese de votre
association et comment vous en est

venue i'idee?

Patrick Boulte: L'association a ete

creee en 1985. L'initiative en a ete

prise par un petit groupe de personnes
qui avaient milite auparavant pour le
partage du travail. Les membres du
groupe etaient tres preoccupes de voir
se creuser la distance sociale entre les

exclus du travail et la population sala-
riee.

Peu a peu i'idee a fait son chemin a
partir des considerations suivantes:

1  - Si I'on voulait reduire cette

distance sociale, il fallait donner I'oc-

casion a des non chomeurs de rencon-

trer des demandeurs d'emploi et de les
accompagner dans leur recherche.

2 - Si Ton voulait que ces accompa-
gnateurs ne se sentent pas trop demu-
nis devant la personne a accompagner,
il fallait leur donner un moyen concret
d'aider le chorneur: lui foumir imme-

diaiement un contrat de travail.

3 - Si Ton voulait que ce contrat de
travail temporaire ne gene pas la

recherche d'une solution plus durable,
il fallait que cet emploi de transition
ne soit pas dequalifiant, done qu'il uti-
li.se les qualifications du chomeur,
mais aussi qu'il soit a temps partiel
pour faciliter les demarches de re
cherche d'emploi.

4 - Si Ton voulait rendre rapidement
au chomeur le sens de son utilite, il

fallait le mettre a la disposition d'or-

Patnck Boulte

ganismes fortement demandeurs de sa
qualification bien que non en mesure
d'en assumer la charge financiere.
C'est le cas d'un grand nombre d'as-
sociations qui s'adressent k une
"clientele" insolvable et qui ne peu-
vent developper leur activitd, faute de
moyens.

D'ou notre formule d'embauche de

chomeurs de longue duree, mis gratui-
ternent ̂  la disposition d'associations
sans but lucratif.

- Concr^tement, comment se passe
un accompagnement?

P.B.: Les membres de l'association

dispo.ses a accompagner un chomeur
se forment en equipes de deux. Cha-
que equipe rencontre un chomeur

qu'elle s'engage moralement a ac
compagner tout le temps n^cessaire.
Le demandeur d'emploi a ̂ t^ coimu
de l'association par les voies les plus
diverses: par un membre, par une au-
tre association, dans la rue, , par
I'ANPE etc. Apr^s avoir verifi^ que le
demandeur d'emploi a bien utilisd
tous les moyens institutionnels k sa
disposition, car notre association ne
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pr6tend pas les remplacer, les accom-
pagnateurs examinent roppoitunit^ de
batir un contrat. Us soumettent leur

id^e k un groupe de solidarity consti-
tuy autour d'eux par des membres de
I'association qui ne connaissent pas le
chomeur mais qui sent en mesure
d'j^porter, par ieurs id^es et leurs d€'
marches, un appui s^rieux aux accom-
pagnateurs, surtout si le chomeur est
aux prises avec les difficultes annexes
i son probfeme d'emploi,

II revient ensuite aux accompagna-
teurs de trouver T association qui b^-
nyficiera du travail de la personne
accompagnee, celle-ci ytant choisie
selon les desiderata du chomeur. Dans

les villes d'une certaine importance, le
tissu associatif est lel qu'il est tou-
jours possible de trouver une associa
tion d'accueil, quel que soit le metier
ou le type de concours propose.

Si, au bout de six mois, le deman-

deur d'emploi est toujours en re
cherche, des yiyments ont cependant
change dans sa situation: il jouit de
nouveau de ses droits sociaux, notam-

ment aupres des ASSEDIC, il a re-
trouvy ses reflexes professionnels. II
peut presenter k un yventuel em-
ployeur une ryfyrence rycente et, du
fait de tous les contacts qu'il a eus, y
compris avec ses accompagnateurs, il
a recryy des liens avec des personnes
appartenant au monde des salariys. II
est done en bien meilleure position
pour profiter des offres qui pourraient
se prysenter. Ses accompagnateurs
sont 1^ pour que ces atouts soient
conservys et pour lui yviter de se re-
trouver dans le no man's land de I'ex-

clusion.

Dans un certain nombre de cas,

I'extension d'activity que la prysence
d'un chomeur a permis peut dybou-
cher sur une cryation d'emploi, done
une embauche au sein meme de I'as-

sociation d'accueil.

- La palette des contrats tempo-
raires est sans doute variee.

P.B.: Oui, comptable k la Croix-
Rouge, magasinier a la banque ali-
mentaire, jardinier dans un hopital,
sociologue k la rydaction d*une revue
associative, carreleur dans une eritre-
prise intermydiaire....

10

- Donnez-nous un exemple pryds.

P.B.: Une couturifere k domicile,

rencontrye dans un square, avait peu
de commandes; son compagnon,
ytranger, n'avait pas de carte de tra
vail. Notre groupe ytait en contact
avec 1'association "A.T.D. Quart
monde", qui cryait k ce moment-1^ un
centre d'hybergement: "Nous avons
des travaux de couvre-lits et de ri-

deaux, nous a-t-on dit, mais nous ne
les ferons que s'ils sont financys
d'une fa9on ou d'une autre." Nous
avons mis cette couturiyre k la dispo
sition de cette association. Lorsque le
contrat s'est terminy, le compagnon
de cette femme avait pu rygulariser sa
situation et trouver un emploi d'ac-
compagnateur de personnes handica-
pyes.

- Ces contrats temporaires, que
coutent-ils et combien de chomeurs

etes-vous en mesure d'aider?

P.B.: Un emploi k mi-temps sur la
base du SMIC coute 4000 F par mois,
charges patronales comprises.

Actuellement, les versements rygu-
liers des contributeurs (une partie de
nos adhyrents) permettent de fmancer
un peu plus de vingt contrats simulta-
nyment. A noter que ces 800 adhy
rents sont regroupys en une vingtaine
de groupes de solidarity dans la rygion
parisienne et en province.

Les versements s'ytagent entre 50 F
et 2000 F par mois. I Is sont dyducti-
bles du revenu imposable dans la li-
mite de 5%.

- Le revenu minimum d'insertion

(RMI) vient d'etre instaure. Quelle
incidence va-t-il avoir sur votre ac

tion?

PB: Nous attendons que les textes
d'application soient arretys. Les cho
meurs que nous rencontrons sont a

80% des bynyficiaires potentiels du
RMI, compte tenu de leur niveau de
ressources. Pour nous, I'insertion so-

ciale d'un demandeur d'emploi passe
par un contrat de travail. Enfin, le
RMI ne sera un progr^s social que s'il
favorise ou, en tous cas, ne fait pas
obstacle k I'insertion. En consd-

quence, nous allons devoir adapter no-
tre action pour qu'elle contribue k
I'insertion des demandeurs d'emploi

bynyficiaires du RMI, soit en leur

donnant un travail d'appoint, soit en
favorisant, sous une forme ou une au

tre, la transformation du RMI en
salaire selon des modalitys qui ont yty
pryvues par la loi.

Ce qui est certain, c'est qu'un dis-
positif qui ofricialise le fait que la
ryinsertion passe par un accompagne-
ment personnalisy donne encore plus
d'actuality k notre action.

- Apris quatre annees d'existence,
quel bilan faltes-vous de cette ac
tion?

P.B.: La ryinsertion des exclus

passe par une action individuelle et
personnalisye. La durye de I'effort k
foumir et le temps nycessaire k cette
ryinsertion dans la communauty sont

sans doute proportionnels au temps
qu'a dury I'exclusion. Ce qui explique
que nous n'avons pas encore le recul
suffisant pour yvduer ce que nous
avons fait, meme si nous pouvons
penser que, sur les 150 chomeurs avec
lesquels nous avons dyj^ yty en
contact, une trentaine ont repris leur
place dans I'univers professionnel.

Autre conclusion: 300 accompagna
teurs ont ainsi nouy des liens avec des

exclus. 11s Font fait en utilisant

I'expyrience acquise par I'ensemble
du groupe, mais sans pryparation par-
ticulifere. Certains y ont ryvyiy de re-
marquables qualites, d'autres ont pris
conscience de leurs propres limites au
contact de ces situations tr^s dures,

quelques-uns seulement ont bute sur
des types d'exclusion qui n'avaient
pas pour cause principale un probldme
d'emploi. Mais aucun n'a jamais re-
gretty d'avoir osy se lancer dans cette
action.

A I'actif de notre action, il n'y a
done pas seulement des existences re-
constituyes et des liens sociaux re-

nouys, il y a aussi I'apprentissage
d'une ryality complexe fait par des
personnes insyryes dans une activity
professionnelle et qui est paradoxale-
ment plus simple et requiert moins de
qualitys et d'ynergie que celles qu'il
faut k I'exclu pour rattraper le train de
la sociyty en marche.

(1) 99, rue des Couronnes, 75020 Paris.
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LES RELATIONS DE BON VOISINAGE,
ELEMENT-OLE DE LA VIE SOCIALE

Line Interview de Mme Marie-Josephe Sublet,
depute-maire de Feyzin (banlleue lyonnalse)

Changer: Lors de la session de
Caux "Changer la ville, I'afTaire de
tons", vous aviez dit que, en qualite
de maire, vous vous etiez investie
dans les solutions k apporter aux
conflits dans les immeubles et les

quartiers de votre ville. Quelle est
I'origine de cette preoccupation?

Mme Marie-Jo Sublet: La s^curite

des citoyens, dans une commune, est
un probl^me tr^s complexe qui re-
coupe pratiquement toutes les func
tions municipales; 11 n'y a pas de
s^curite sans une vie sociale ou tous

les individus trouvent leur place.

A partir de 1^, nous avons voulu que
se rencontrent tous les acteurs de la

vie sociale. D'abord pour qu'ils fas-
sent coimaissance, qu'ils sachent ie
champ d'action de chacun et les
moyens dont il dispose. Ainsi a pu
etre trac6 un projet qui implique la
police, la justice, les 61us municipaux,
les travailleurs sociaux, les responsa-
bles d'6quipements etc. L'esprit de
d&loisonnement permet de d^couvrir
des solutions auxquelles on n'avait ja-
mais pens^ et on se demande com
ment on a pu travailler si longtemps
de manifere Isolde!

- Une telle concertation n'existait

pas du tout auparavant?

- Non. Nous avons simplement eu
envie d'exp^rimenter cette methode
qui nous etait suggeree par le Conseil
national de prevention de la d61in-
quance. On s'est aper^u tout de suite
que 9a passionnait les gens et que tout
le monde ̂ tait present aux reunions.
Chacun s'est senti confort^, encourage
dans son propre domaine. Je pense en
particulier k un dirigeant sportif qui
portait une grande attention aux aspi
rations des jeunes immigr^s, h leurs
probl^mes de travail et de logement,
mais qui se sentait completement iso-
16. II s'est investi dans notre d6-

marche, car tout coup il a senti qu'il
n'6tait plus seul et il est devenu un

Element moteur d'une dynamique
collective.

- Cette concertation a-t-elle donne

lieu a des reunions reguli^res?

- Nous nous rencontrons une fois

par trimestre au titre du Conseil com
munal de pr6vention de la ddlin-
quance. Parmi les points difficiles de
la vie sociale qui sont apparus au

Mme Mahe-Jos6phe Sublet, maire de
Feyzin et ddputd socialiste.

cours de ces reunions figuraient les
conflits de voisinage, qui sont un ele
ment perturbateur de la vie d'un quar-
tier. II s'agit surtout de I'agressivit^
des adultes h I'egard de jeunes et de
manifestations de racisme.

Nous 6tions deja alert^s sur ce pro-
bleme, car dans une petite commune,
quand il y a un conflit, on a I'habitude
d'en parler k la mairie: un belligerant
m'appelait, puis I'autre...

- Chose courante dans une petite
ville?

- Je le CTois. Dans les grandes com
munes, je ne sais pas comment 9a se
passe, mais je suppose que parfois 9a

se calme tout seul. Parfois aussi le

conflit s'envenime et on en arrive ̂  se

tirer dessus...

Parall^lement, j'avais rencontre des
travailleurs sociaux de Belgique qui
m'ont dit qu'ils r^glaient collective-
ment les conflits de voisinage. Dans
I'ambiance de communication qui se
crdait dans notre commune, I'exemple
beige m'a donn^ envie d'essayer de
rdunir non pas les seules parties pre-
nantes dans les conflits, mais tous les

habitants de la cage d'escalier ou du
lotissement. En cinq ans, il y a eu ̂
Feyzin vingt-cinq reunions de conci
liation.

- Ont-elles abouti?

- D'une manifere ou d'une autre, il y

a toujours eu im effet bdndfique. Dans
la presque totality, je puis le dire, les
conflits ont ̂ t6 r6gles ddfmitivement.
Un exemple recent: un jeune couple
d'origine immigr6e habitait le qua-
tridme 6tage d'lm petit immeuble. 11s
travaillaient tous les deux dans un bar

de Lyon et rentraient au milieu de la
nuit, claquant les portes et faisant
beaucoup de bruit. A la suite d'une
plainte, nous avons rduni les voisins:
toutes les families etaient reprdsen-
t^es.

Au d6but, le serveur de bar etait tr^s
agressif, ne pouvant admettre qu'on le
conteste. Pour lui, c'^tait du racisme.

J'ai encourage chacun k s'exprimer et
& pr6ciser h quelles occasions le bruit
leur avait paru genant. Petit h petit, la
personne incrimin^e a reconnu que les
plaintes 6taient justifi^es et que si les
nuisances reproch^es avaient 6i6 le
fait d'un Fran9ais, les reactions au-
raient 6t6 les memes. Vers la fm de la

reunion, comme toujours, on a mis
noir sur blanc ce ̂  quoi les uns et les
autres s'engagaient: en somme im pe
tit contrat.

Suite et fin page 15
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AVEC L'ORGANISATION

INTERNATIONALE DU TRAVAIL

EN AFRIQUE

Une conference r6gionale
africaine de I'Organlsation
internationaie du Travail
vient de se tenir ̂  Harare,
la capitate du Zimbabwe.
Elle a constitub un forum du
plus haul intbret consacrb k
I'ensemble des probtemes
sociaux et bconomiques qui
touchent le continent noir.

Au premier rang de ceux-
ci figure la situation en Afri-
que du Sud, k laquelle les
Africains sont tout particu-
librement sensibles. Outre
le drame que vivent dans
ce pays leurs frbres de cou-
leur, on mesure, en parlant
avec les dblbgubs d'Afrique
australe, le cout fiumain ter
rible de la destabilisation

des pays voisins ou
procties.de TAfrique du Sud
en raison de la situation to-

talement anormale qui sbvit
dans la rbgion. C'est le cas
du Mozambique, de I'Ango-
la et du Malawi qui, k lui
seul, accueille 700.000

rbfugibs mozambicains sur
une population de dix mil
lions d'tiabitants.

Autre probteme bvoqub
par la confbrence: le fait
que, dans le continent noir,
seul un dixibme de la popu
lation active touctie un sa-

laire. Un emploi, un salaire,
tels sont les mots-cte pour
la plupart des jeunes Afri
cains qui sortent de plus en
plus nombreux des btablis-
sements secondaires et su-

pbrieurs sans que le
marcfib du travail puisse
toujours les absorlier. Une
commission de la confb-

rence s'est accroctibe k ce

probleme car, pouvait-on
lire dans ses conclusions,
"I'bducation et la formation

axbes sur I'emploi productif
devraient dbsormais etre au
coeur des stratbgies natio-
nales de dbveloppement".
Allant plus loin, la commis
sion ajoutait que "compte-
tenu de la faiblesse des

possibilitbs d'emploi dans le
secteur moderne en Afri-

que, il est capital de prbpa-
rer les jeunes en vue d'un
travail indbpendant dans les
secteurs rural et non struc-

turb de I'bconomie. Des
mesures spbciales peuvent

ministres du Travail btaient
prbsentes b Harare.

En lever de rideau de la

confbrence, un sbminaire
sur I'initiative crbatrice dans

la vie bconomique s'est te-
nu sous les auspices du
Rbarmement moral. C'est le
cinquibme du genre en I'es-
pace de deux ans. Une
trentaine de cadres et de

syndicalistes travaillant

par la qualitb des interven
tions entendues durant ce

week-end, il dispose aussi
de ressources tiumaines de
premier ordre qui sont une
promesse pour son avenir.

La prbsence k ce sbmi
naire de deux liauts-fonc-

tionnaires du BIT venus de
Genbve a apportb une di
mension internationaie

bienvenue. MM. Pierre

M. Francis Blanchard, directeur gknerai du BIT, en compagnie de M. Robert
Mugabd, premier ministre du Zimbabwd.

s'avbrer nbcessaires pour
dbcourager les jeunes de
continuer k cherctier des

types d'emplois qui n'exis-
tent pas."

Une autre commission

s'est attachbe au dbvelop
pement des coopbratives,
deja bien installbes dans
certains pays d'Afrique.
Trop souvent, cependant,
fut-il soulignb, "des coopb
ratives ont btb constitubes

pour des fins complbtement
btrangeres a leurs mem-
bres, d'ou un manque de
motivation et de participa
tion k la base".

Olsons encore que dans
son rapport a la confbrence,
M. Blanchard, directeur gb-
nbral du BIT, avait btb as-
sez audacieux pour aborder
le problbme de la situation
de la femme en Afrique. Ce
point a fait I'objet de nom
breux commentaires plus
ou moins empreints de
conviction, d'humour ou
d'amertume. Trois femmes

dans I'industrie minibre ou

alimentaire ainsi que dans
les banques y partici patent.
II a montrb mis en bvidence

le role du Rbarmement mo

ral pour contribuer k btablir
une base solide aux rela

tions entre partenaires so
ciaux.

Cela est d'une grande im
portance bun moment ou le
Zimbabwb, pays disposant
de vastes ressources agri-
coles, minibres et manufac-
turibres, fait face, comme
ses voisins, b de nombreux
problbmes. Mais, b en juger

Adossema et Maurice Hel-
Bongo, du Tchad, tous
deux anciens ministres, ont
partagb avec leurs frbres du
Zimbabwb la richesse de
leur conviction et de ieur
expbrience. Tous deux ont
soulignb le rdle nbfaste que
jouaient en Afrique la cor
ruption et les corrupteurs et
invitb leurs auditeurs b etre
ancrbs dans les valeurs
morales et spirituelles qui
peuvent permettre le dbve
loppement de leurs popula
tions.

DANIEL MOTTU

LA POLOGNE ET SES VOISINS

"Le systbme avance dans
la bonne direction, mais il
marche b pied dans un
monde qui route en voiture."
C'est ainsi que Lech Wale
sa exprimait sa vision des
choses, et celle de tout un
peuple derribre lui, lors de
la confbrence de presse

donnbe b Paris le 12 db-
cembre 1988. Pourtant, b la
mi-novembre, aprbs la rup
ture des nbgociations prba-
lables b la tenue d'une table

ronde gouvernement-oppo-
sition, I'atmosphbre en Po-
logne btait plutfit au
dbsespoir et b I'inquibtude
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pour I'avenir. Deux ev6ne-
ments expliquent ce revire-
ment;

Le d6bat televisd (une
premidre en Polognel) entre
Walesa et le president des
syndicats offioiels a consa-
crd la position incontourna-
ble de Walesa comme
porte-parole de I'opposition
et renforcd sa stature politi-
que aux yeux de ses pro-
pres concitoyens.

La venue de Walesa & Pa

ris pour les celebrations
marquant I'anniversaire de
la Declaration des Droits de

rhomme. II n'avait pas et6
autorise e quitter le pays
depuis sept ans.

Pour lui, ce sont des

signes importants d'une
evolution dans le bon sens.

Bien sur, son engagement
et sa determination sont for-

tement soutenus par "la toi,
la verite et la pribre, les
seules armes de mon com

bat", comme 11 le disait a
Paris.

Debut novembre, une
equipe du Rbarmement mo
ral composee de jeunes
Frangais et Allemands a
passe dix jours en Pologne
pour rencontrer de nom-
breux jeunes et quelques
personnalites.

Plusieurs questions impor-
tantes pour I'avenir ont ete
abordees: relations polono-
allemandes et polono-
msses, role du pardon et
de la reconciliation dans re

volution de I'histoire, impli
cations pratiques de la foi
au quotidian. L'6veque de
Gdansk-Oliwa disait, en
ecoutant les experiences de
certains de ces jeunes: "Y
a-t-il beaucoup de gens
comme vous e I'Ouest? Le

travail qua vous faites est
important alors que nous
abordons le XXie siecle."

A Varsovie s'est tenue

une reunion d'information

sur le Rearmament moral et

sur Caux, ou le groupe a du
repondre e de nombreuses
questions. Ainsi, un jeune

PHOTOS: Hatow's Observer Series: p.5; P.

Usserre: p.6 : Ministere de rintormation du

Zimbabwd: p.12 ; J.-J. Odier: pp.6 et 7 ; C.
Spreng:p.l1 ;F.Vjal:p,13.

Allemand, etudiant en civili
sation slave (langues russe
et polonaise notamment) a
du prbciser pour les Polo-
nais ce qu'etait "sa vision
revolutionnaire pour cette
region d'Europe": reconcilia
tion de la Pologne avec ses
voisins, y comprls la Rus-
sie, pays d'Europe centrale
et orientale vivant en rela

tion de paix et d'amitie e
I'exemple de la reconcilia
tion franco-allemande. Le

maillon polono-allemand
pourrait etre essential dans
le developpement de ce
processus. "Je suis jalouse
de votre vision", a dit une

jeune mbre de famille, souli-
gnant par le sa fascination
pour ce qu'elle entendait et
pour le lien entre I'engage-
ment individual et la pers
pective globale pour le
monde.

N'y a-t-il pas la aussi la re-
ponse au commentaire de
Walesa' qui voyait en
France "peu de signes qui
orientent la vie... Vous avez

tout, les richesses, les liber-
t6s civiles, mais vous sem-
blez ne croire en rien...

Quelle est votre foi a vous,
hommes d'Occident?"

CLAUDE BOURDIN

SCANDINAVES EN TANZANIE

Les liens qui se sont tissbs
^ Caux ces dernidres an-

n6es entre Scandi naves et

Tanzaniens continuant ^

produire leurs fruits. Le parti
socialiste de Copenhague,

qui avait pris ^ coeur de
fournir de I'Pquipement aux
bcoles techniques tanza-
niennes, (voir Changer
n'200, juillet 1988), souhai-
tait poursuivre son aide et

associer des syndicalistes ̂
sa demarche. Sept per-
sonnes dont quatre respon-
sables syndicaux se sont
ainsi rendues en Tanzania

pendant trois semaines en
septembre et octobre der-
niers. Ms ont rencontrb de

nombreuses personnalitPs A
Dar Es Salam, k Dodoma, la
capitate, mais aussi dans
d'autres villes puisqu'ils ont
parcouru 2500 kilombtres k
travers le pays.

"A i'indbpendance, 85% de
la population etait anaipha-
bbte, leur a dit le prbsident
Nyerere, avec qui ils ont pas-
sb une heure. Aujourd'hui,
91% de la population peut
lire et bcrire mais nous avons

maintenant b combattre notre

carence en connaissances

techniques."

Saluons ces responsables
syndicaux qui se soucient
des plus demunis d'un pays
qui se trouve presque k ses
antipodes.

RENCONTRE DE JEUNES A LYON

Pouvoir dire, devant les autres, ce qui
vous motive dans la vie, comment vous
avez surmontd des difficultds person-
neiies, n'est pas une ddmarche cou-
rante. Cast pourtant la teneur des
^changes qui ont eu lieu entre une
quarantaine de jeunes, principalement
Frangais et Suisses, rdunis les 26 et
27 novembre k Saint-Didier-au-Mont

d'Or, prks de Lyon, dans I'esprit du Re-
armement moral. Ils se sont ensuite

atteles k prkciser des projets commons
visant k approfondir leur comprkhen-
sion de I'actualitk, k travailler k la
rkconcliation des Frangais avec leurs
hommes politiques, enfin k aller au
devant des jeunes Arabes et Vietna-
miens vivant en France.
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L'ETHIQUE,TOUJOURS
L'ETHIQUE

Philippe Lobstein analyse ie dernier iivre d'Etienne Got

Etienne Got est professeur de philo-
sophie dans un ly^e de Rouen, if est
de ces enseignants que "nos enfants
int^ressent encore", selon le titre de
son pr6c6dent ouvrage. II est membre
de rA.E.R.E. (Association pour la
responsabilit6 h I'^cole) dont il public
la charte int^gralement dans son der
nier \\sxt:Ethique, etat des lieux, un
ouvrage ou il plaide pour une 6thique
universelle de notre temps (1).

Le souci ethique

"Ce souci est tel, i Theure actuelle,

6crit-il d'entr^e de jeu, qu*on n'a pas
trop de deux mots. Tun venant du la
tin (morale), Tautre du grec (Ethique),
pour couvrir tous les besoins." Le
terme meme de "moralisation" n'est

plus honni comme il y a quelques an-
n^es. On parle de moralisation de la
vie politique par la transparence du fi-
nancement des partis, moralisation de
la vie ̂ conomique par la surveillance
des operations boursidres, moralisa
tion de la vie sociale par le dialogue
plutot que par Taffrontement violent.

Les exemples de retour k la morale
ou ^ r^thique sont innombrables.
L'auteur, qui 6crit dans La Croix et fit
chaque jour Le Monde et La Croix
pour y reperer les situations qui don-
nent lieu ̂  des reflexions ethiques, dit
"crouler sous les documents".

Ainsi les probl^mes pos^s par la
biotechnologie ont necessity la crea
tion, en 1983, d'un Comite national

.d'ethique. Le domaine de la vie et de
la sante est par excellence un lieu
ethique. Le cancer, le sida, la pilule,
"d'avant" ou "d'apres", Tavortement,
Teuthanasie presentes par tous les me-
dias au grand public, posent des ques
tions ethiques fondamentales.

Un souci ethique apparaJt dans le
deblocage de situations apparemment
jusque-l& sans issue.

Exemples: la reduction des arme-
ments k la suite des rencontres

Reagan-Gorbatchev; le dialogue entre
penseurs marxistes et Chretiens, a Bu
dapest en 1986, sur le thfeme "societe
et valeurs ethiques"; la rencontre,
dans un but de priere pour la paix, des
representants de toutes les grandes
religions du monde k Assise en octo-
bre 1986; le colloque des soixante-
quinze prix Nobel k Paris, au debut de
Tannee 1988, colloque ethique dans
ses motivations et ses conclusions, in-

troduit par Elie Wiesel avouant que,
"sur le plan moral, notre societe
avance en tatonnant puisque la ma-
tiere rinteresse plus que le coeur de
rhomme" et que, de tout cela "nous
sommes tous responsables".

Enfin, sur le plan fran9ais, des
exemples significatifs: le retour de
reducation morale et civique dans les
etablissements scolaires, Tavenement

d'une "generation morale" apres les
manifestations etudiantes de decem-

bre 1986, le dialogue sur le th^me de
la laicite, en Janvier 1985, d'un eve-
que ffan^ais avec Lionel Jospin, alors
secretaire general du parti socialiste, a
rinvitation d'une organisation appar-
tenant au Comite d'action lai'que. Dia
logue aboutissant a un accord Sur la
necessite de distinguer le lai'cisme, qui
est atheisme, scientisme, anticierica-

lisme, et la laicite, qui est une "atti
tude d'accueil et de respect vis-^-vis
des differentes families spirituelles
qui composent la nation" (M. Plateau,
dans Le Monde du 29.1.85).

.  Faits et valeurs

C'est Yannick Simbron, dans une in

terview donnee au journal La Croix
du 22.9.87, declarant que, "pour
connaitre notre societe, il faut en

connaitre les origines, done la Bible et
le christianisme".

Pour n'etre pas angeiique, la morale
doit tenir compte des faits scientifi-
quement etablis. Parmi eux, les plus
fondamentaux sont, pour Etienne Got,
les faits biologiques. Cela nous vaut
un chapitre fort savant sur revolution
de Tetre humain, de sa conception
jusqu'^ son age mur, avec une insis-
tance edairante sur le processus de
sexualisation des la vie prenatale,
sexualisation qui est genetique, puis
hormonale, anatomique et cerebrale.
Quand on a lu ce chapitre, on ne peut
plus dire avec Simone de Beauvoir:
"On ne nait pas femme, on le de-
vient."

Si les faits conditionnent I'homme

sur les plans biologique, psychologi-
que, economique, social, politique, ils
n'ont pas de valeur en soi. Ils pesent
sur rhomme comme le passe, comme
le "parce que" de raction, mais ils re-
9oivent leur sens et leur valeur de
ravenir, du "pour" de I'agir. Ce sont
les fmalites, les valeurs, qui 6claire-
ront les faits.

Par exemple, 1 'homme mange parce
qu'il a faim, mais plus profond6ment
pour une valeur (la vie, la conviviali
ty). II peut jeuner, faire la gr^ ve de la
faim, se laisser mourir pour une cause
plus grande que sa vie.

L'homme suit ses pulsions sexuelles
parce qu'elles sont fortes. II peut aussi
les maitriser pour une valeur, un
grand amour ou y renoncer par voca
tion religieuse.

L'homme est valeur et valorise les

faits, ceux du monde, ceux de la

science comme ceux de la vie.

II est choix, projet. II est dhique ou
il n'est pas.

Animus et onima

Si la diffyrenciation sexuelle est un

fait de nature, elle correspond, chez
tout etre humain, a la distinction, es-

sentielle pour Etienne Got, de deux
valeurs prysentes en tout etre humain,
animus (I'esprit masculin, la raison, le
pouvoir) et anima (Pame teminine,
rintuition, la ryceptivity). Ainsi le fe-
minisme est la reconnaissance de Pe-

lyment animus chez la femme. Le

nouvel homme (nouveau man, nou-

veau pere) s'exprime par son anima.
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Cela pour une plus grande harmonic
personnelle, conjugale, sociale. A
chacim de doser, dans ses jugements
et son action, sa part d'animus et d'a-
nima pour etre juste.

Le mot liberty n'apparait qu'^ la fin,
comme chez Spinoza et Kant, ces
grands de la philosophic morale occi-

dentale. Elle est une conquete de 1'^-
thique. L'homme libre est celui qui,
"dans chaque situation, articule le
mieux Vanimus et Yanima, avec tou-

jours dans Tesprit et le coeur le sacr6
de la personne humaine".

Soyons reconnaissants k Etienne
Got de contribuer ainsi k Telaboration

d'une 6thique fondamentale pour les
hommes de toutes croyances et in-
croyances de notre temps, pour la sur-
vie du monde.

Etienne Got: Ethique, etat des lieux. Edi
tions JONAS (Elboeuf sur Andelle, 76780
Argueil). Distribution: Distique.

CONCILIATION (suite de la page 11)

Le lendemain, la lettre contenant ces
engagements partait de la mairie k
destination de tous les participants.

Trois semaines plus tard, j'ai eu la
confirmation de Tamdlioration quand
j'ai vu revenir plusieurs des locataires
pour me parler des difficultds qu'ils
avaient face aux copropridtaires et des
reparations qu'ils comptaient deman-
der k ces demiers pour les parties
communes. Ils s'etaient rendu compte
de ces problfemes lors de la rdunion et
demandaient mon aide pour les de
marches k faire. Or, j'ai ete agreable-
ment surprise de voir que la dame du
couple conteste etait presente, que
tout le monde lui parlait aimablement
et qu'elle faisait vraiment partie de la
communaute.

Une autre fois, lors d'une reunion,

un homme que Ton accusait de faire
beaucoup de bruit a pu expliquer que,
travaillant dans un atelier de chau-

dronnerie tres bruyant, il avait pris
I'habitude de parler tr^s fort. L'am-
biance de la jeunion a change dds
qu'il a donne cette explication et il a
promis de faire attention k I'avenir.

- Ces experiences vous ont-elies
amenee k refiechir davantage k des
formes de conciliation de quartier
comme elles se pratiquent aux
Etats-Unis?

- Cela vaudrait certainement la

peine de suivre une telle pi^Jte, car cela
pourrait decharger les tribunaux. A
Valence, le tribunal d'instance, k par-
tir des textes existants, a investi des

responsables d'association ou des ptr-
sonnes connues pour leur moralite du
pouvoir de regler des conflits de voisi-
nage, et cela apres m'avoir intervie
wee sur les conciliations dans ma

commune. A Lyon meme, le Mouve-
ment daction sociale, qui travaille en

lien avec la justice, a organise une
reunion k laquelle j'ai participe avec
des representants de Valence, une as
sociation de Paris et des persotmes de
I'Est, et nous avons pu constater la
multiplicite des formes qu'une telle
demarche pouvait prendre.

Le grand avantage d'une concilia
tion de quartier est qu'on ne dit pas
qu'un tel a tort et I'autre raison, mais
on cherche surtout k faire disparaitre
la source du litige. II m'est arrive de
demander un relogement lorsqu'on a
constate qu'il y avait veritablement
incompatibilite entre les personnes en
presence.

On a parfois aide des locataires k re-
diger un reglement interieur et k s'as-
surer qu'il fonctionne bien. Un des
locataires s'est meme propose pour fi-
gurer sur ma liste aux elections muni-
cipales! Pour un probieme de parking,
on a meme marque avec le service te
chnique, le seau de peinture k la main,
les emplacements de chaque vehicule!
II faut aller jusqu'aux consequences
tres concretes.

- Quel peut etre le role des gar-
diens d'lmmeuble?

- Dans cette reflexion collective sur

les quartiers difficiles, nous avons pris
conscience, apres un certain temps,
qu'il fallait inviter les gardiens. Ceux-
ci ne se sentent bien sur pas armes
pour resoudre de tels conflits, mais
nous avons pu quand meme impliquer
certains d'entre eux dans des reunions

du conseil conununal de prevention.
Je sais que certains offices de HLM
s'occupent de leur formation aux rela
tions humaines. C'est loin d'etre

generalise, et c'est tres dommage, car
dans certains quartiers ce sont parfois
les gardiens qui enveniment les rap
ports avec les jeunes.

- Votre formation et votre metier

de travailleuse familiale vous-ont ils

preparee k vous lancer dans cette
demarche?

- On ne sait pas jusqu'oii remontent
les choses auxquelles on est attentif,
mais je crois plutot que c'est ma for
mation chretienne, encore que des
athees pourraient avoir la mdme de
marche.

- Personne a Feyzin ne s'est for
malise de voir le maire s'investir

dans ce qu'on pourrait qualifier de
questions de detail?

- J'ai le droit de faire cela, en tant

que maire, au titre de I'ordre public.
Et puis, ce sont les petits desordres
qu'on laisse s'envenimer qui provo-
quent des situations sur lesquelles on
n'a plus prise. Dans la ville voisine de
V^nissieux, c'6tait exactement 9a. On
a fait du beton et on ne s'est pas
preoccupy de la fa9on dont les gens
vivaient dedans!

On pourrait evidemment se deman
der: un d6put6-maire a-t-il vraiment le
temps de s'occuper de cela? J'aime
mieux passer un peu de temps k r6gler
ces problemes au fond que de passer
ensuite des heures de reunions sur des

situations qui d6passent tout le
monde! Tout compte fait, on gagne du
temps k agir de cette mani^re.

J'ai essaye d'int6resser mes
adjoints. Au d6but, ils etaient trfes r6ti-
cents, mais ils ont vu que ce n'6tait
pas si terrible que 9a et, un jour ou
I'autre, 9a ne m'6tonnerait pas qu'ils
conduisent des reunions eux-memes.

Dans le futur conseil municipal, il y
aura une adjointe au logement et k la
vie des quartiers. Si elle a les qualit^s
diplomatiques requises et si elle est
reconnue comme telle, elle pourra trfes
bien remplir ce role.

(Propos recueillis par J.-J. ODIER)

CHANGER N*206 janvier 1989 15



N.B. Pour des raisons d'efficacite, nous ne pouvons pas prendre
en compte les adresses dans les pays autres qua la France,
le Canada, la Belglque et la Sulsse.

M./ Mme/ Mile

Nom : Prenom

N- Rue

Code Postal : Ville :

M./Mme/Mlle

Nom : Prenom

N" Rue

Code Postal : Ville :

M./Mme/Mlle

Nom : Prenom

N° Rue

Code Postal : Ville :

Pays;

M./ Mme/ Mile

Nom : Prenom

N" Rue

Code Postal ; Ville :

Pays:

M./Mme/Mlle

Nom : Prenom

N" Rue

Code Postal : Ville :

Pays :

Liste envoyee par

M/Mme/Mlle

Nom Prenom :,

N° Rue

Code Postal: Ville:

Pays:

i

PROMOTION
1989

Comme chaque annee, notre
mensuel lance une campagne
d'abonnements a laquelle cha
que lecteur est invite a partici-
per. En vous permettant de
communiquer a vos amis et
connaissances ce que vous
trouvez et appreciez vous-
meme dans CHANGER, cette
campagne aide a atteindre un
nombre croissant de lecteurs et
a repandre des idees et un etat
d'esprit dont le monde a be-
soin.

O'est ce type de promotion,
personnalisee par les lecteurs
eux-memes, qui est de loin la
plus efficace.

VOUS TROUVEREZ ci-contre
une liste a decouper (ou a pho
tocopier) et a remplir.

VEUILLEZ Y INSCRIRE les
noms et adresses de ceux a qui
vous aimeriez que soient en-
voyes les numeros de mars,
avril et mai 1989. lls recevront

ensuite une lettre leur propo-
sant, de votre part, de s'abon-
ner a CHANGER.

N'OUBLIEZ PAS de porter
votre propre nom dans la case
prevue a cet effet au bas de la
page.

ENVOYEZ VOTRE LISTE une
fois remplie (et gardez-en si
possible un double), a I'une des
deux adresses ci-dessous, au
plustardleSI JANVIER 1989.

NOUS COMPTONS SUR
VOUS pour participer a cet
effort et vous en remercions

d'avance.

A DECOUPER OU A PHOTO

COPIER et a envoyer avant le 31
janvier 1989 a I'une des adresses
ci-dessous. Les listes regues
aprds cette date ne seront pas
prises en compte.

Suisse: CHANGER, 1824 Gaux

France: CHANGER,

68, bid Flandrin, 75116 Paris.


