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Vient de paraitre:

L'horizontal

et le vertical

dans la pratique
medicale

par le D*" Marc-Andre Jaccottet

Cette piaquette de 20 pages reproduit le
texte d'un expose fait par le D' Jaccottet,
generaliste a Lausanne, lors d'un colloque
medical qui s'est tenu a Caux en aout
dernier. Ses reflexions, nourries et etayees
par douze annees d'expenence dans son
cabinet de consultation, s'organisent, se-
lon le D' Jaccottet lui-meme, suivant deux
dimensions : « Elles concernent tout

d'abord la medecine centree sur le patient,
par opposition a celle qui ne s'interesse
qu'a la maladie. Cest la dimension hori-
zontale. Elles se tournent ensuite vers la

medecine orientee vers Dieu: c'est la
dimension verticale. Elles tententenfin de
combiner ces deux dimensions dans la

pratique quotidienne de notre profes
sion. »

d commander aux

Editions de Caux,
1824 Caux (Suisse)
ou

68, bd Flandrin, 75II6 Paris

Fr.s. 3.-; 10 FF (port compris)

changer
TRIBUNE OE CAUX

Revue mensuelle

publiee par le Rearmement moral
Commission paritaire de la presse: N° 62060

Responsable de la publication:
Jean-Jacques Odier.
R6daction et realisation: Frederic Chavanne,
Philippe et Lisbeth Lasserre, Daniel Mottu, Nathalie
O'Neill, Charles Piguet, Philippe Schweisguth, Eve-
lyne Seydoux.
Administration, diffusion: Nancy de Barrau,
Maurice Favre, Helena Golay, Colette Lorain, Marcel
Seydoux.
Societe' editrice: Editions, theatre et films de
Caux S.A.. Lucerne (Suisse).
Imprimerie: Publications Periodiques Speciali-
sees, 01600 Trevoux (France).

France : 68, bd Flandrin. 75116 Paris.
Tel. (1)727.12.64.

Suisse : Case postale 3, 1211 Geneve 20.
Tel. (022) 33.09.20.

ABONNEMEIMTS ANNUELS (12 numeros)
France: FF 60 ; Suisse : Fr.s. 24. - .
Belgique: FB 450 ; Canada ; 517. - .
Autres pays par vole normale: FF 68 ou
Fr.s. 27. -. Pays d'outre-mer, par avion:
FF 75 ou Fr.s. 30. -. Prix special etudiants,
iyceens : FF 30 ; Fr.s. 15. - ; FB 225.

Verser le montant de i'abonnement:

France : a «Changer» (68, boulevard Flandrin,
75116 Paris), par cheque bancaire, ou par C.C.P.
32 726 49 T, La Source.

Suisse: a «Changer», C.C.P. 12-755, Genevr
Belgique ; au Rearmement moral, 123, rue Th.-
De-Cuyper, Bte 39, 1200 Bruxelles, C.C.P. 000-
057 81 60-40 Bruxelles (avec la mention « abonne-
ment Changer»).

Canada : par cheque bancaire au nom de « Tribune
de Caux », 387, chemin de la Cote Sainte-Catherine,
Montreal, Quebec H2V 285.

Zone franc d'Afrique: par mandat de
3 750 francs CPA (abonnement avion) ou
3 400 francs (par voie maritime) a « Changer » (68,
boulevard Flandrin, 75116 Paris), C.C.P. 32 726 49 T
La Source France.

PHOTOS : p. 4 : Ambassade d'Afrique du Sud ; p. 7 :
Danielle Maillefer; pp. 10-11 : Michael Dodds, Edward
Howard, Australian Information Service (Alex Ozolins,
Michael Jensen): p. 12: Colpitts.

due veut ie Rearmement moral ?

La refonte de ia societe ne peut s'operer en

definitive que par ia transformation des hommes.

Tei est ie principe.
Une ecoie du changement ou ies hommes

apprennent a rec here her ia voionte divine, a

respecter Ies valeurs morales et a Ies rendre

contagieuses. Tel est le cheminement.
Des equipes agissantes s'efforcant d'etabUr un

dialogue fecond la ou regne Tantagonisme, de guerir
Ies hommes de leurs prejuges et de leurs haines
jusque dans Tarene sociale et politique ou dans Ies
relations internationales. Telle se presente Taction
sur le terrain.

Congu a Torigine et poursuivi depuis plusieurs
decennies par des personnes animees par Tideal
Chretien, le Rearmement moral se veut ouvert a des

hommes de toutes croyances dans un respect
mutuel et en vue d'un combat common pour un

avenir meilleur.



Malgre la souffrance
Ceux qui esperaient encore

que la repression polonaise ne
serait que passagere et qu'on
revlendralt bientot au statu
quo anfeperdent leurs
illusions. II y aura peut-etre des
amenagements, voire des
liberations, mais I'essor de la
liberte a la polonaise a ete
etouffe aussi efficacement
que le printemps de Prague.
Cette mise au pas ne va guere
permettre de rafistoler une
economie disloquee, mais
rU.R.S.S. doit etre bien

soulagee de voir disparaitre,
sur son glacis, cet essor
inacceptable de la liberte.

L'Eglise, certes, demeure un
contrepoids de taille. Elle ne
sera pas ecartee aussi
facilement que le syndicat
libre. Mais les Polonais devront
vivre maintenant sans I'espoir
dynamisant que representait
Solidarnosc.

II faut esperer que cheque
Polonais fera sienne cette
certitude que proclamait un
Tcheque a Caux apres I'entree

des chars russes dans son
pays :« Radio-Prague (alorsle
symbole de la liberalisation)
s'est peut-etre tue, mais la
voix qui parle au fond de notre
cceur continue de se faire

entendre. »

Walesa, aujourd'hui, n'est
pas en mesure de clamer sa foi
en Dieu et sa passion pour la
liberte, mais une force
interieure brulant au cceur de
millions de Polonais peut
encore nous etonner.

Si Ton en croit les nombreux
temoignages qui nous
viennent de I'Europe de I'Est,
c'est souvent dans les
souffrances et les privations
de liberte que s'affinent les
consciences et que se forge la
foi. II vaut la peine, en cet hiver
polonais, de rappeler quelques
phrases d'un texte qu'un
dissident yougoslave, Mihailo
Mihailov, ecrivait il y a cinq ans
de sa cellule lorsqu'il evoquait
les experiences faites en
captivite par lui-meme et

Une gifle

beaucoup de ses semblables ; I
« La lutte qui se mene (
aujourd'hui dans les Etats (
totalitaires n'est pas denature (
politique, mais de nature <
religieuse, meme si les :
participants ace combat n'en (
sontpasconscientseux- i
memes.» r

Et I'auteur ajoutait;« La c
liberte commence la ou il n'y a £
plus rien a perdre. Une fois que i
I'hommeestliberedetousses e

Toujours la vie
Mysterede la souffrance. i

Injustice des catastrophes qui j
aneantissent en un instant des :
existences, des projets, des (
espoirs.Fragilitedelavie, et (
pourtantextraordinaires f
tenacite, generosite, presence t
d'espritdeceluiqui n'aqu'une |
fraction desecondedevant <
lui I

Voilace que nous avons I
tous ressenti devant les (

images del'avionamericain <
abime dans les eauxglacees r
du Potomac, en assistant a la (
lutte desesperee des I
survivants, des sauveteurs, de j
cet homme qui, par trois fois, <
tend le filin de I'helicoptere a
unautrenaufrageetn'aplusia f
force, son tour venu, dele I
saisir pour sesauver lui- i
meme. (

II estpresque cruel de notre <
part delaisser les media nous (
faire vivre ces scenes aussi

l

i

iens, il se produit quelque
chose de mysterieux chez cet
etre apparemment captif mais
en realite completement libre :
au plus profond de son ame
s'eveille une force immense
qui donne a son corps epuise
une incroyable capacite de
resistance. Bien plus, il
commence a exercer une

action jusqu'a aujourd'hui
inexplicable sur les
evenements exterieurs. »

ntensement alors que nous
jouissons du confort et de la
securite. Sauf si les victimes

de ces cataclysmes,
disparues ou rescapees,
parviennent de cette facon a
renforcer notre compassion
pour les autres, notre amour
et notre respect de la vie.

Apres avoir frole soi-meme
I'accident mortal, apres avoir
ete sauve de la maladie ou

echappe a la catastrophe, ou
meme apres avoir ete temoin
de telles scenes, on pose le
pied autrement sur le sol, on
jette un autre regard sur les
choses de la vie.

Redonnee, rendue, la vie
est comma magnifiee. On ne
la prend plus pouracquise.
Elle sert a quelque chose, a
quelque chose d'autre, a
quelqu'un, a quelqu'un
d'autre.

Meridien

C'etait en decembre dernier et le mauvais temps bloquait
souvent Richard a la maison en dehors des heures d'ecole. Faute

de pouvoir rejoindre son pere et son grand copain Dede a I'atelier ;
ou au triage des pommes de terra, il se depensait en se disputant
sans fin avec sa scaur.

De son cote, Christel s'enervait et le matin elle n'en finissait pas
de se preparer pour aller en classe, sans souci de retarder la
femme du voisin bucheron qui passe par la ferme le matin et
emmene le frere et la soeur a I'ecole avec ses filles, avant d'aller
rejoindre son mari pour I'aider dans la foret.

Si patiente qu'elle soit avec ses enfants, la maman avait fini par
recourir aux grands moyens et, un matin, elle avait donne une
bonne claque a sa fille, qui n'avait pas demande son reste.
Au retour de I'ecole, le soir, Christel etait rayonnante... « Oh I

maman, si tu savais ! J'ai passe une journee sensationnelle I Ta
gifle de ce matin m'a fait enormement de bien 1... Et puis, tu sais,
j'etais la seule de la classe a ne jamais en recevoir... »

Nous sommes bien obliges de constater-qu'en depit des
dogmes de la psychologie a la mode la fermete de sa mere et
I'energique petite correction corporelle n'avaient nullement ;
« traumatise » la jeune ecoliere. j

Philippe Schweisguth j
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Comment surmonter les contradictions de I'apar-
theid en Afrique du Sud, du sous-developpe-
ment et du developpement au Bresii ? Pierre
Spoerri d'une part, Peter Hintzen de I'autre,
font le point sur la situation dans ces deux pays.

Pour parvenir a de nouveaux rapports poli-
tiques en France, Jean-Jacques Odier pro
pose, en s'appuyant sur deux exemples histo-
riques, un scenario nouveau et des « conseils de
reflexion et d'initiative ».

Les Aborigines austraiiens sont en train d'ac-
querir une nouvelle stature. La question de leurs
rapports avec les blancs et de leur role national se
pose desormais en des termes differents. Un article
d'un correspondent a Melbourne.

La guerre, la maladie, I'infirmite n'ont jamais coupe
Eric Garin et sa femme de leur vocation essen-

tielle. Charles Piguet nous presente ce pasteur
et son epouse.
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AFRIQUE DU SUD

L'apartheid remis en question
au sein deTEgjise reformee?

A chaque visite en Afrique du Sud - et
c'etait ma cinquieme - il y a quelque
chose de nouveau a decouvrir. On reprend
aussi conscience de ce qu'une incessante
propagande vous fait facilement oublier:
la cle de tout changement fondamental
dans ce pays est aux mains des Afrikaa-
ners. les Boers. Meme si les noirs consti
tuent la majorite et sempareront sans
doute un jour du pouvoir, meme si les
industriels et les milieux d'affaires, issus
pour la plupart de la communaute anglo
phone. disposent encore du pouvoir eco-
nomique. ils ne peuvent ni les uns ni les
autres faire les choix decisifs si les

Afrikaaners s'y opposent.

Prisonniers de I'histoire

En outre, il faut tenir compte d'un
groupe relativement peu nombreux qui.
au sein de la communaute afrikaaner.

determine la fagon de penser et d'agir de
toute la nation ; les milieux d'Eglise (la
celebre « Eglise reformee hollandaise ») et
les intellectuels. avant tout les represen-
tants de la presse afrikaaner.

par Pierre Spoerri

Aucune communaute nationale au

monde - a fexception peut-etre des Ir-
landais et des Israeliens - n'est prison-
niere de I'histoire comme l est la commu

naute afrikaaner. En Afrique du Sud. le
calendrier est plein de fetes et de comme
morations speciales. Le combat politique.
en particulier au sein des partis, se fait a
coup d'arguments historiques. Comme en
Irlande. ou les batailles livrtes au XVIP

siecle sont aussi vivantes dans I'esprit des
gens que les evenements de la deuxieme
guerre mondiale. les souvenirs de la
guerre des Boers (1899-1902) briilent
encore a la memoire de beaucoup d'Afri-
kaaners.

C'est pour cela que la question des
rapports avec les noirs ne tient pas la
premiere place parmi leurs preoccupa
tions. Leur determination de s'affirmer

face a la Grande-Bretagne et a la commu
naute britannique d'Afrique du Sud garde

I

M. P.-W. Botha, premier ministre, tors de sa visite a Soweto en 1979.

la priorite. Un eminent Afrikaaner. mem-
bre du Broederhond (une organisation
secrete ou sont debattues les lignes de
bataille du camp afrikaaner). nous a
raconte qu'a un moment decisif de sa vie il
a ete amene a repenser entierement son
attitude vis-a-vis de sa langue. de son
drapeau et de son hymne national. Pour
les Afrikaaners. toute atteinte a ces no

tions sacrees est ressentie comme une

trahison.

« Le parti national en priere». C'est
■souvent ainsi qu'on definit I'Eglise refor
mee tant ces deux institutions represen-
tent. aux yeux des Afrikaaners. deux
aspects d'une meme verite. Malgre un
succes relatif aux dernieres elections
(20 % des suffrages), le parti progressiste.
un parti d'opposition se recrutant parmi
les Afrikaaners. la grande majorite de la
population boer ne fait aucune distinction
entre Eglise et gouvernement. entre foi
personnelle et sentiment national.

Un changement sans sacrifices ?
Cette fois-ci - deux ans apres mon

precedent sejour - les signes de change
ment etaient manifestes. L'accession au
pouvoir de I'actuel premier ministre.
P.-W. Botha, avait suscite dans le pays une
vague d'espoir: il avait reussi a convain-
cre la majorite des blancs et des noirs
qu'un programme de reformes acceptables
par tous n'exigerait de grands sacrifices de
personne. Ce bel optimisme etait sans
doute illusoire. II est clair aujourd'hui que
tout train de reformes susceptible de
convenir aux masses noires et a leurs
dirigeants exigera de la part de la popula
tion blanche la perte de ses privileges et
toute une serie de sacrifices couteux. D'oii
la determination d'une minorite de la
population a combattre un tel programme
par tous les moyens possibles. Inutile de
preciser que les methodes de cette opposi
tion de droite ne sont pas particulierement
timorees. comme en ont fait I'experience
les habitants de I'Afrique du Sud-Ouest(la
Namibie). dont le territoire commence a
tenir lieu de terrain d'entrainement pour
les militants de la resistance blanche.



L'autre changement que j'ai constate
par rapport a 1979 porte sur la position
des blancs face a la philosophie de
fapartheid. Trois livres publics ces der-
niers mois donnent la mesure de cette

remise en question des vieilles verites. Le
premier de ces ouvrages, ecrit par un
professeur de philosophie a I'universite de
Stellenbosch, membre du Broederbond et
ami de plusieurs des dirigeants du parti
national, porte le titre significatif: L'apar-
theid doit moiirir.

Le simple fait que fon voie ce livre au
titre revelateur dans toutes les librairies
d'Afrique du Sud est une sensation en soi.
Quant au contenu. il est tout autant
explosif: alors que la droite politique et les
forces conservatrices de I'Eglise ont tou-
jours soLitenu que le sentiment de culpabi-
lite des Afrikaaners a cause de la fapon
dont ils traitent les autres races n'etait pas
justifie et avait ete impose de fexterieur. le
professeur Esterhuyse. auteur de I'ou-
vrage, affirme que les Afrikaaners font un
complexe vis-a-vis de leur complexe de
culpabilite et que, selon les principes
evangeliques, la discrimination raciale
n'est rien d'autre que du peche.

Pour une fusion complete

Les auteurs du livre collectif Stormkom-
pusUt La Boussole dans la tempete »), un
groupe de theologiens de I'Eglise refor-
mee, vont encore plus loin dans leurs
exigences pratiques a fegard de leur
propre Eglise. II ressort clairement d'un
des chapitres du livre que I'Eglise court le
danger de se couper entierement de la
realite a cause de son refus de prendre
position sur des questions essentielles
comme celle du Group Areas Aclila loi sur
la discrimination de domicile selon des

criteres ethniques). Dans sa contribution a
fouvrage, Nico Smith, professeur d'his-
toire des Missions a I'universite de Stellen
bosch, preconise la fusion complete de
I'Eglise-mere (I'Eglise reformee) et les
Eglises-filles, noires, metisses ou indien-
nes. Sinon, estime fauteur, I'Eglise refor
mee hollandaise est condamnee a disparai-
tre, comme ont disparu autrefois certaines
des Eglises d'Afrique du Nord, Un autre
chapitre de ce meme livre denonce I'in-
fluence trop forte du Broederbond sur les
haules spheres de I'Eglise. II n'est pas
etonnant qu'un livre qui souleve de telles
controverses soit devenu un sujet de
discussions acharnees, surtout dans la
presse afrikaaner.
Le troisieme ouvrage s'en prend directe-

ment a la conscience de I'Afrikaaner

moyen. Compare a La Case de I'oncte
Tom, il est du a la plume de la romanciere
afrikaaner Elsa Joubert. C'est I'histoire
d'une simple femme noire qui se marie

avec un travailleur migrant originaire de
ce qui est devenu aujourd'hui le Transkei
et volt sa famille constamment deplacee
d'un endroit a l'autre par les autorites.
Bien que la lutte de cette femme, qui se
nomme Poppie Ngena - et c'est aussi le
titre du livre - contre la bureaucratic et

I'injustice du systeme, revete une dimen
sion quasiment surhumaine, elle ne se
laisse pas abattre. Profondement humain
et en meme temps conforme a la realite, ce
livre a laisse une grande impression sur
fopinion sud-africaine.

Le « peche » de I'apartheid

La raison pour laquelle ces livres et ce
debat sur le « peche » de I'apartheid posent
en fait un probleme de nature politique
vient de ce que le parti national et le
gouvernement qu'il a constitue seraient
contraints de reviser toute leur politique si
leurs « fondations ideologiques», issues
de I'Eglise, venaient a etre ebranlees.

Les autres Eglises du pays ne sont pas
absentes de ce rapport de forces: les
Eglises anglicane, catholique et metho-
diste se sont toutes prononcees delibere-
ment contre I'apartheid. Si elles parve-
naient a faire cause commune, sur certains
points, avec I'Eglise reformee, le gouver
nement serait confronte a une situation

tres difficile pour lui. Deja il a ete propose
que toutes les Eglises exigent du premier
ministre Botha qu'il tienne ses promesses
en abolissant certaines des lois discrimina-

toires, notamment celle qui interdit tout
rapport sexuel entre races differentes (loi
sur I'immoralite) et celle qui interdit les
mariages mixtes.

C'est a I'automne de 1982 que se
tiendra le prochain synode general de
I'Egli.se reformee. Toutes ces questions
brulantes y seront a nouveau discutees.

Auparavant, les representants de I'Eglise
auront confere avec leurs collegues de
leurs Eglises-soeurs dans le monde entier.
Les pressions, exterieures et interieures,
devraient amener ce synode a repenser
certaines options fondamentales. Jusqu'a
present, les conservateurs ont considere
1 Eglise comme etant une de leurs citadel-
les. 11 faudra done attendre ce synode pour
savoir quel sera le nouveau rapport de
forces au sein de I'Eglise.
En Afrique du Sud, I'observateur euro-

peen est particulierement frappe de voir
que, dans ce debat, sont avances tous les
arguments auxquels on a recouru en
■Allemagne au lendemain de la guerre,
puis a nouveau a propos du fi lm Holo-
calisle. Un grand theologien noir a pu
ainsi affirmer que I'Eglise blanche avait
be.soin non pas d'une Declaration de Barm
(position de I'Eglise confessante allemande
sur 1 attitude des Chretiens face au natio-
nal-socialisme) mais d'une Declaration de
Stuttp;art(commQ celle faite au lendemain
de la guerre: « Nous avons ete dans
I'erreur... »). A I'oppose, Andrew Treuer-
nicht, le rival conservateur de P.-W.
Botha au sein de son propre parti, a cru
necessaire de preciser que personne ne
devait se permettre de comparer I'Afrique
du Sud au Troisieme Reich ! Naturelle-
ment fun et l'autre camp attendent des
prises de position sur I'apartheid des
Eglises europeennes et du Conseil mondial
des Eglises. Le soutien fi nancier massif
accorde par I'Europe a fun des camps n'a
pas que des effets positifs. II renforce
souvent le sentiment d'isolement et de
propre-justice du camp afrikaaner.

Le chemin le plus court vers la revision
de la politique raciale de I'Afrique du Sud
passe, en fi n de compte, par la remise en
cause des positions de I'Eglise reformee,
c'est-a-dire par la conscience de ses diri
geants.

Deux precurseurs
« Nous autres blancs d'Afrique du Sud

avons grandi dans un contexte de prejuges et
une attitude de superidrite a I'egard des noirs,
Que cela ait fait partie integrante de notre
pensee et de notre vie, on ne peut pas nous le
reprocher. Neanmoins, cela he nous rend pas
moins coupables devant Dieu, puisqu'il en
resulte division et rancoeuf et puisque cela
nous empeche de traiter jes: autres avec
I'amour que Dieu demanded de nousvf ; ^ ,

« Nous ne pouvons pas laisser ndtfe orgueif
d'Afrikaaners nous empeeher de sonder nos
propres cceurs et de: demander a Dieu de
susciter la transformation des rapports hu-
mains dont notre societe a besoin, »

Le pasteur George Daneel parlant en 1974
au Synode de I'Eglise reformee d'Afrique du
Sud.

« Du respect que j'ai de ma propre culture .
doit decouler le respect que je dois porter a pi
celle de tout autre groupe, en lui donnant les pt
moyens de la preserver. Le paternalisme qui
va de pair avec cet idealisme est profonde- P|
ment enracine en nous. fs

« Nous croyons savoir ce qui convient aux
autres, nous croyons avoir le droit de decider |l
des lois qui regissent leur vie et edifier une
sociite heureuse de cette facon. Il

« Ce n'est pas seulement en Afrique du §|
: Sud mais dans tout; un continent qu'il faut m
construire une societe oil la couleur de la ^
peau ne compte pas et ou Dieu nous eleve
au-dessus des divisions que nous avons ,-J
creees. » »

Le professeur Chris GreyUng, pasteur de
cette meme eglise, parlant a Caux en
1981.
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Le Bresil,
une nation entre deux mondes

Un entretien avec le journaliste nearlandais Peter Hintzen

Changer : Avec des taux de croissance
de 10 % I'an, des richesses illimitees,
le Bresil du debut des annees 70 se

croyait deja le Japon de rOccident.
Vous qui venez de passer six semaines
dans ce pays, qui avez eu roccasion de
rencontrer des dirigeants de I'indus-
trie et des syndicats, comment avez-
vous trouve le Bresil aujourd'hui?

Peter Hintzen : Le Bresil est un pays
fantastique. d'une grande beaute. receianl
des richesses inouies et habile par un
peuple plein d'esprit. Meme si le pays
passe maintenant par une recession, qui
est d'ailleurs mondiale et non particuliere-
ment bresilienne. il ne faut jamais oublier
cette realite. Face a Tavenir. fespoir
domine.

Le pays a toutefois accumule depuis des
annees une dette exterieure de 60 milliards

de dollars. Pour tenter de reduire cet

endettement, le gouvernement sest resolu
a diminuer Tactivite economique. La crise
atteint surtout les entreprises dites natio-
nales, qui se trouvent coincees entre les

...

grands monopoles d'Etat (ceux-ci domi-
nent 60 % de Teconomie) et les inultina-

tionales. qui disposent de plus de credits.
Les monopoles d'Etat sont generalement
consideres comme se comportant en pira
tes, ne payant plus leurs factures ni leurs
cotisations sociales. Devenus dans certains

cas des refuges pour les cousins et les
neveux des dirigeants. et n'ayant aucun
concurrent, ils ont aujourd'hui un person
nel plethorique. 'Voici. par exemple. une
consequence de cet etat de choses.

Le president du patronat de la province
de Sao Paulo, qui est la plus industrialisee
du pays, dirige une entreprise qui fabrique
des rames de metro pour la commune de
Rio de Janeiro. II a du licencier la moitie

de son personnel du fait que I'entreprise
publique du metro ne paie pas ses factu
res. 11 est done menace de faillite. Cela est

d'autant plus tragique que ce president
represente une nouvelle tendance dans le
patronat. qui vise a une politique plus
sociale et a une plus grande participation
des ouvriers aux decisions. La recession

risque de compromettre cet effort.

Sao Paulo, ia
grande cite
industrielle.

Le chomage connait maintenant un
taux desastreux. ce qui a pour effet que de
nombreuses families ouvrieres qui
s'etaient installees dans des « vrais » ap-
partements sont forcees de retourner dans
les favelas. bidonvilles toujours plus den-
ses en raison de la migration continuelle
de la campagne. Toutefois. la plupart des
Bresiliens pensent que la crise actuelle ne
sera que passagere.

D'autre part, le Bresil s'est lance dans
I'entreprise immense et onereuse du nu-
cleaire civil alors qu'il dispose d'un poten-
tiel hydroelectrique fabuleux.

- Operation de prestige ?

-  II faut dire que I'Argentine voisine a
beaucoup developpe son industrie nu-
cleaire. Les dirigeants du Bresil. notam-
ment parmi les technocrates et les mili-
taires. ne veulent pas se laisser distancer.
Mais ce sont des sommes enormes qui
sont englouties dans cette aventure.

- Tout cela n'est-il pas lie a cette
ideologie Rationale dont on prend vite
conscience quand on rencontre des
Bresiliens ?

- Le Bresil est sans aucun doute une des

grandes puissances de I'avenir. Ses diri
geants en sont bien conscients. II faut se
rappeler que c'etait un pays tres peu
peuple (seulement sept millions d'habi-
tants en 1850) qui. par I'immigration et
I'industrialisation. par I'adoption de tech
nologies avancees. est des aujourd'hui.
avec ses 120 millions d'habitants. une

grande nation industrielle. II faut dire
aussi qu'il dispose de la plus grande force
armee du continent et de la plus impor-
tante industrie de guerre du tiers monde.
Les technocrates revent d'une situation oil

I'Argentine et le Bresil pourront maintenir
la paix dans I'Atlantique Sud au fur et a
mesure que les Etats-Unis perdent I'initia-
tive ideologique dans cette region. Etant
donne I'experience que le pays a acquise
en matiere de construction dans les re

gions tropicales. on constate que I'Afrique
s'interesse de plus en plus au Bresil. Ce fait
est favorise par I'existence d'une forte
population bresilienne d'origine africaine.
On sent dans le pays une sorte de reveil de
la conscience africaine.

D'autre part, comme tout le monde le
sail, les richesses du Bresil sont considera-



bles. En 1967, on a decouvert dans la

Seira de Carajds, une cordillere de Tin-
terieur (a 650 km de Belem), des reserves
de fer qui vent approvisionner a partir de
1985 le monde entier. A Tucurui. une

cenlrale hydroelectrique qui aura quatre
fois la puissance d'Assouan est projete au
milieu de la foret amazonienne. On com-

prend que les Bresiliens sclent Ires
conscients de leurs muscles. Pour le Bresil,

il n'y a pas vraiment de problemes
techniques, mais la question qui se pose
est celle-ci ; qui va developper le Bresil,
avec qui, pour qui et a quel prix ?

- Vous avez parle des liens qui se
tissent entre le Bresil et I'Afrique.
Cela veut-il dire que le Bresil se sente
une responsabilite a I'egard du tiers
monde ?

- Je ne pense pas qu'il y ait un sens tres
developpe dans ce domaine. La politique
exterieure du Bresil reste tres opportu-
niste. Certes, les exportations en direction
de I'Afrique sent considerables. Mais
quand on souleve la question de leur
responsabilite envers ces pays, les Bresi
liens se recusent en disant qu'eux aussi ne
sent qu'un pays «sous-developpe».
Quand Henri Kissinger, lors de sa visite
recente au Bresil, osa suggerer que les
Bresiliens apportent de I'aide au tiers
monde, le puissant ministre de la Planifi-
cation, Antonio Delfim Netto, a violem-

ment reagi. II faut dire que ce pays est un
melange de nord et de sud, de I'industriali-
sation la plus avancee et de la pauvrete la
plus extreme. II est done difficile d'atten-
dre du Bresil qu'il ait une conscience
internationale. En revanche, il se sent une

vocation, ce qui est tres different, a diriger
le continent sud-americain. On peut natu-
rellement penser que si le Bresil acceptait
une plus large mesure de responsabilite a
I'egard du tiers monde, il parviendrait
mieux a resoudre ses propres problemes.

- Y a-t-11 une evolution dans le

domaine des droits de I'homme ?

- Sous la presidence du general Ernesto
Geisel (1974-1979) qui etait un homme
tres dur, tres ferme, les tortures dans les

casernes ont ete eliminees, sans trop de
publicite d'ailleurs. La repression a beau-
coup diminue, mais il ne faut pas idealiser
la societe bresilienne. II y a encore de la
cruaute, notamment loin des centres. Cest

une societe dure ou Ton fait bon marche

de la vie. Sous la presidence actuelle, celle
de Joao Baptista Figueiredo, il y a une
« ouverture » reelle et considerable vers

une democratisation.

11 demeure certes une police militaire
dont les methodes peuvent etre tres
vigoureuses dans le cas de greves que le
Tribunal du Travail considere comme

illegales ou qui sent estimees prejudicia-

bles a la securite nationale. II s'agit,
comme je I'ai dit, d'une societe dure.
Quand on habite I'Europe, on ne se rend
pas compte a quel point nous sommes
privilegies: dans notre continent, nous
joLiissons, quoique nous en pensions, d'un
tres haut degre de securite, de tolerance et
de democratie, ce qui n'est pas du tout le
cas en Amerique latine. Cela dit, le Bresil
n'est pas le Chili. 11 dispose d'une presse
libre, d'un droit de critique, de partis
d'opposition. Et puis il y a ce qu'on
poLirrait appeler les zones grises. Par
exemple le Conseil national des Etudiants,
interdit en 1968 parce qu'il etait domine
par I'extreme-gauche, s'est reconstitue
sans que I'interdiction ait ete rapportee. II
est toujours a dominance marxiste.

II y a done une difference entre le
« pays reel » et le « pays legal ». II s'agit en
quelque sorte d'une dictature democra-
tique institutionnalisee qui, contrairement
au Chili, n'est pas personnalisee. Cest la
un fait positif.

- Quelles sent les impressions parti-
culierement encourageantes que vous
retirez de votre sejour ?
- Premierement, apres la fascination
qu'a exercee sur les Bresiliens I'industriali-
sation, on constate une redecouverte de la

campagne, de I'agriculture; meme si
certaines terres ne sont pas tres fertiles, on
peut entrevoir, avec les nouvelles tech
niques d'irrigation, la possibilite de deve
lopper considerablement le potentiel agri-
cole. Un exemple tres positif est celui
d'une cooperative d'origine hollandaise
qui a en quelque sorte adopte une region
pauvre. Elle s'est efforcee avant tout
d'ouvrir des voies de communication avec

les marches commerciaux de fagon a
assurer I'ecoulement des produits. Je crois
que I'agriculture moderne a grande echelle
pourrait ainsi entrainer les petites fermes
de subsistance des regions plus pauvres a
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une plus grande efficacite. Deuxieme-
ment, lors du sejour de I'industriel neer-
landais Frederik Philips, nous avons eu
I'occasion de rencontrer beaucoup d'in-
dustriels et de syndicalistes. En particulier,
un dejeuner a eu lieu dans le batiment de
la Confederation nationale de I'industrie, a

I'invitation de son vice-president, le D'
Jones Santos Neves Filho. Y participaient
d'une part dix-huit industriels bresiliens et
d'autre part, a I'initiative du Rearmement
moral, des syndicalistes, des dockers, des

dirigeants de favelas. J'ai ete frappe par le
discours de bienvenue de notre hote. 11 a

souligne qu'il y avait deux fosses dans le
monde ; celui qui separe le nord et le sud
et celui qui est creuse dans le coeur de
I'homme entre I'egoisme et I'altruisme. II a
ajoute que ce deuxieme fosse doit etre
comble si I'on veut faire disparaitre le
premier. Un syndicaliste, M. Herondines
Saraiva de Carvalho, president des ou-
vriers menuisiers de I'Etat de Rio, a fait

part du contrat collectif qu'il avait pu
signer dans sa branche d'industrie dans
I'esprit du Rearmement moral, atteignant
des objectifs que d'autres syndicats
n'avaient pu obtenir par la greve, en
particulier au point de vue salaires, garan-
tie de I'emploi et droit d'acces des syndi
cats dans les ateliers.

D'autre part, a Sao Paulo, ou le
Rearmement moral possede depuis le
printemps dernier un centre de rencon
tres, j'ai eu I'occasion d'assister a plusieurs
reunions extremement encourageantes
par la franchise avec laquelle industriels,
syndicalistes, representants de I'agri
culture parlaient de leurs problemes et
tentaient de les resoudre. Je crois que le
lien entre le changement de I'homme et le
changement de I'environnement social est
une notion qui peut se repandre tres vite
dans un pays comme le Bresil.

Interview : Jean-Jacques Odier



Pour un nouveau type
de rapports politiques

par Jean-Jacques Odier

Pour quiconque a quelque peu bourlingue dans le monde
d'aujourd'hui, la polarisation de la vie politique francaise
apparaTt comme un phenomena bien particulier. II y a en effet
peu de societes evoluees et democratiques ou la politique
divise autant les citoyens qua sur cette planete France ou Ton se
reclame pourtant d'un sens de la mesure et des nuances.

Le grand chambardement politique de mai dernier n'a rien
change au fait qua deux camps se jettent a la figure impreca
tions et anathemas avec la tranquille certitude d'avoir raison sur
toute la ligne. Que le pouvoir soit de droite ou de gauche,
I'opposition semble rarement trouver le moindre merite a une
quelconque affirmation ou decision gouvernementale. Un de
pute elu aux dernieres legislatives nous a dit son effarement
devant cette atmosphere de mefiance qu'il decouvre au Palais
Bourbon, ou les deputes de I'autre bord qu'il cotoie et avec
lesquels il travaille sans problemes dans sa region, affectent,
dans I'hemicycle, de ne pas le connaTtre. Cette hostilite appa-
rente, il est vrai, est celle d'une enceinte ou Ton peut se croire
oblige de jouer un role et ou le langage, comme le notait un jour
un journaliste, a cesse d'etre un moyen de s'exprimer pour
devenir un document a decrypter. II apparait que le travail des
commissions, a I'Assemblee nationale, se fait dans des condi
tions beaucoup plus normales. Et le Palais Bourbon n'est pas
toute la France I Dans un bon nombre d'assemblees regionales
ou locales, les solutions a apporter aux problemes concrets et
quotidiens engendrent beaucoup plus naturellement bonne
volonte et esprit de cooperation.

II n en reste pas moins qu'il y a place, en France, pour un
nouveau type de rapports politiques. Penetrer dans ce domaine
complexe et encore peu explore est sans doute une entreprise
de longue haleine. Nous ne pouvons apporter, pour notre part,
qu'une modeste contribution en faisant appel a deux exemples
puises a I'etranger, puis en imaginant un scenario de I'avenir.

Un precedent anglais
La vie et Faction d'un homme politique britannique de la fin

du XVIII® siecle et du debut du XIX® peuvent nous fournir de
precieux enseignements. Nous avons deja, dans ces colonnes,
consacre un article a William Wilberforce. II convient toutefois
de souligner un aspect bien particulier de la facon dont il avait
aborde les problemes politiques de son temps. Transportons-
nous done dans une Angleterre qui etait devenue alors, avec la
conquete du Canada et la soumission progressive des Indes,
une grande puissance militaire et commerciale. Elle etait
gouvernee par une oligarchie cultivee qui se considerait comme
le fin mot de la civilisation. Et cependant, la societe anglaise, ou
I  industrialisation avait commence avant celle de la France, se

caracterisait par une grande durete et un dedain total des droits
humains les plus elementaires.

Wilberforce etait tres sensible a cette situation. Mais il savait

bien que, dans ses premieres annees au Parlement, il n'avait
mene aucune action consequente car, disait-il, « ma propre
valeur etait pour moi I'objet de ma plus chere attention ». II
s'etait aussi rendu compte qu'un homme ou qu'un parti
politique a lui seul ne pouvait mener a bien les reformes
souhaitees. Au contact d'un professeur de Cambridge, il
connut alors une veritable conversion spirituelle qui eclaira pour
lui sa vocation. « Le Tout-Puissant m'a confie deux grands
objectifs, dira-t-il : I'abolition de la traite des noirs et la reforme
des moeurs. » La force convaincante qui le saisit alors rallia
bientot autour de lui une douzaine de parlementaires de tous les
partis ainsi que certains ecrivains politiques et chercheurs. Leur
determination d'agir ensemble pour le bien de la nation les
amena a partager souvent leurs repas, a se concerter frequem-
ment et, pour certains d'entre eux, a prendre residence dans le
meme village, a une lieue a peine de Westminster. Wilberforce,
alors encore jeune et celibataire, alia jusqu'a s'installer avec
plusieurs de ses amis dans une maison qui devint une veritable
« communaute de base » avant la lettre autant qu'un poste de
commandement.

L'action convergente de ces hommes ne supposait pas qu'ils
votent de la meme facon aux Communes, mais ils s'etaient rnis

d'accord sur un certain nombre d'options morales essentielles.
Ils menerent a bien plusieurs grandes causes (emancipation des
catholiques, elimination des chatiments corporals dans I'armee,
defense des Indians d'Amerique, des Haitians et des Hotten
tots, creation de societes missionnaires et surtout abolition de

la traite des noirs, qui leur prit vingt ans). Ils furent aussi les
inspirateurs du code penal et des premieres lois sociales. Cast
ainsi une transformation considerable de la mentalite anglaise
qu'une minorite d'hommes reussissait a operer au moment
meme ou la France faisait sa revolution dans la violence et dans

le sang.
William Pitt, le tres jeune premier ministre d'alors, avait

pourtant ete assez contrarie, au debut, par le changement
d'attitude de son ami Wilberforce. « Je ne puis m'empecher
d'exprimer ma crainte, lui ecrivait-il, que tu te laisses aveugler
par des principes qui contredisent tes propres aspirations et qui
otent toute utilite pour toi-meme et pour I'humanite a tes
vertus et a tes talents. »

Wilberforce lui-meme, a ce moment-la, dut se debattre
pendant dix-huit mois, tiraille qu'il etait entre le desir de fuir la
vie publique et la perception de la mission qu'il avait a
accomplir. II avait peur aussi que sa nouvelle facon de vivre
« suscite le degout plutot que la cordialite » parmi ses electeurs.
II se rendait compte enfin qu'il ne pouvait plus tout a fait se
considerer comme un « homme de parti ».
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Toute cette perplexite de Wilberforce nous ramene aux
dilemmes essentials qui se posent a de nombreux hommes
politiques dans tous les pays et a toutes les epoques : politique
et conscience, loyaute envers un parti et interet general sont-ils
compatibles ?

Existe-t-il une reponse standard a ces interrogations ? Sans
doute pas. Mais une autre experience faite dans un milieu
politique difficile, explosif meme, peut etre utile a notre
reflexion. Elle concerne des hommes dont nous avons parle
dans notre dernier numero (Temoignage du Zimbabwe, pages
10 et 11). En effet, autour du jeune Alec Smith, fils du premier
ministre d'alors - nous sommes en 1975 - et du pasteur
nationaliste noir Arthur Kanodereka, s'est cree en pleine guerre
civile rhodesienne un groupe assez proche, dans son esprit, de
celui que Wilberforce avait reuni. II comprenait des hommes et
des femmes qui, quels que soient leurs options politiques, le
groupe ethnique ou social auquel ils appartenaient, avaient
decide de travailler ensemble a la reconciliation de leur peuple.
C'est ainsi qu'au cours des annees d'insecurite et de violence,
sous le dernier gouvernement blanc, pendant la periode de
transition comme depuis I'independance, ces personnes se
sont rencontrees regulierement sans mandat ni souci de
protocole. Les initiatives qu'elles ont prises n'ont pas toutes ete
rendues publiques, mais il est indeniable qu'elles ont aide le
Zimbabwe dans le passage difficile de la guerre a la paix.

Impossible en France ?
Si des nationalistes noirs appartenant aux deux principales

tribus et a differents partis politiques - certains soutenaient
ouvertement la guerilla - et des colons blancs qui avaient pris
fait et cause pour la politique secessionniste de leur leader Ian
Smith ont pu creer entre eux des liens de confiance et d'amitie
tels qu'ils ont facilite la creation du nouveau Zimbabwe, on se
demande pourquoi un meme esprit ne pourrait pas faire
irruption dans une France depuis longtemps familiere avec la
democratie. Faisons done un reve.

Nous imaginons un groupe d'hommes et de femmes appar
tenant aux deux grandes families politiques francaises. Peu
nombreux, car la quantite nuirait a la qualite, ils s'engagent a se
retrouver regulierement, ce qui, dans la plupart des cas,
impliquera une selection plus farouche de leurs priorites : il
s'agira en general de gens tres occupes I Ils participent a ce
« conseil de reflexion et d'initiative », puisqu'il faut bien lui
donner un nom, a titre prive et sans avoir obtenu ni demande -
point delicat - I'autorisation a une instance quelconque. Le
groupe conservera ainsi une qualite de spontaneite qui n'im-
plique ni le sceau du secret ni un quelconque sentiment de
privilege ou d'elitisme. Les participants sont animes, non par un
souci de propagande ou de proselytisme, mais par la volonte de
mettre fin a I'ecartelement de la France. Leurs seuls points de
reference sont leur propre conscience et leur amour du pays.
Les sujets qu'ils aborderont jailliront de leurs preoccupations
communes face a I'avenir. Dans leurs methodes de travail,

I'accent sera mis sur I'ecoute de I'autre, cle du dialogue.
L'ecoute, la vraie, suppose la certitude que, puisque I'autre est
different et reagit differemment, nous avons quelque chose a en
apprendre, quelque chose qui nous manque. Nous avons done
besoin d'aller a la rencontre de celui que nous considerions
comme le plus oppose a nos opinions. On s'attachera ensuite a
chercher « ce qui est juste » et non « celui qui a raison ».

Enfin chacun des participants aura la franchise de se voir tel
qu'il est, et non tel qu'il voudrait paraitre aux yeux des autres.

Sans une telle franchise, peut-on apprendre quelque chose de
nouveau ? Et chacun aura a cceur, sans pour autant renier ses
convictions, d'etre, en fin de compte, un homme different pour
une France differente. N'est-ce la qu'un reve ? N'y a-t-il pas,
dans les deux grandes families politiques, des hommes prets a
se lancer dans une telle aventure ? Celle-ci comporte des
risques. Mais elle pourrait aider a desenclaver les groupes
politiques.

« Suis-Je digne de confiance ? »
Une telle initiative suppose au depart, c'est evident, un

minimum de confiance. Comment la creer ? Nous allons a

nouveau nous referer a un exemple exterieur a la France. Nous
avons ete frappe, lors d'une conference du Rearmement moral,
par le temoignage d'une femme politique vivant une situation
nationals inextricable. « S'il faut, dans mon pays, disait-elle,
recreer la confiance, il faut alors que je me pose franchement la
question : suis-je digne de confiance ? » Pour repondre a cette
interrogation, il lui fallait d'abord recapituler les conditions
propres a susciter la confiance. Ces sept points lui sont venus a
I'esprit: savoir garder les confidences ; renoncer a tout gain ou
ambition personnels ; etre honnete ; etre capable de mener une
chose jusqu'au bout; renoncer a toute jalousie; tenir ses
promesses ; respecter les idees et la foi des autres.

« Je ne pouvais me mesurer, poursuivait-elle, a aucun de ces
criteres : 1) j'aime montrer que j'en sais plus que les autres ; 2)
j'adore le prestige ; 3) quiconque regarde I'honnetete en face
connait ses propres zones grises ; 4) capacite de mener une
chose jusqu'au bout: j'en etais depourvue ; 5) je croyais etre
exempte de jalousie, mais j'etais blessee chaque fois qu'on
applaudissait les autres pour les idees que je leur avals
donnees ; 6)je penseau nombre de promesses quej'ai faites et
oubliees aussitot; 7) a combien de reunions ou de mondanites
suis-je allee sans ecouter les autres, anxieuse que j'etais de faire
passer mes propres idees ? Ainsi, concluait-elle, c'est avec un
programme en sept points que je repars dans mon pays. »

Franchise pour le moins rafraTchissante, et plus parlante aussi
que tant de declarations d'intention I

Une telle facon de penser n'est peut-etre pas habituelle dans
le pays de Descartes et de Voltaire. Mais elle peut jaillir du bon
sens et de la sensibilite de ce que Ton appelle, non sans raison,
la « France profonde ».

II existe des problemes dans notre societe pour la solution
desquels une approche partisane est insuffisante ou meme
parfois criminelle. L'avenir de la Nouvelle Caledonia, le malaise
de I'enseignement, la reforme des mceurs, la creation d'em-
plois, la stimulation de I'initiative individuelle : autant de ques
tions qui requierent des changements de mentalite. Sur ces
sujets, chacun a le droit de conserver et de defendre ses idees,
mais a partir d'un certain point, il faut savoir s'elever a un niveau
superieur, celui de la conscience, d'une foi liberatrice et non

contraignante, de la priorite donnee aux hommes sur les
choses.

Cette approche est-elle trop lente ? Bien des exemples
prouvent le contraire, mais I'acte de foi, paradoxalement, reste
entier a chaque fois. Les enjeux de la paix mondiale, qui est
menacee par les plus petits detonateurs, nous invitent toujours
davantage a considerer le changement de I'homme comme une
option realiste, seule raison d'esperer devant la violence, seul
argument capable de nous faire croire encore que chaque
homme compte.



AUSTRALIE

Ron Lawler est un jeune Australien
originaire du Queensland que sa rencon
tre avec le Rearmement moral a amene a

s'interroger sur les relations des blancs
(majoritaires en Australie) avec les autres
groupes ethniques du pays et en particu-
lier ses premiers habitants : le peuple
aborigene. C'est ce qui I'a conduit a faire
de longs sejours dans les regions ou
ceux-ci sont en plus grande proportion et
ou, souvent, se posent a eux les problemes
les plus graves. Le dernier de ces voyages,
il I'a effectue de juillet a novembre
dernier, au lendemain de son mariage,
emmenant avec lui sa jeune femme et trois
amis a bord d'une voiture d'occasion

achetee avec une partie de I'argent qu'il
avait recju en cadeau de noces. Son but :
prendre contact avec les responsables
aborigenes, les travailleurs sociaux, les
enseignants, etc., creer des liens avec eux,
tacher d'apprendre aux blancs et aux
indigenes, la ou regnent des tensions,
I'esprit de reconciliation et d'unite tel que
le propose le Rearmement moral. Ses
moyens ; des livres, des brochures, des
montages audiovisuels, dont I'un realise
lors de sa precedente tournee dans le
nord, mais surtout son propre temoignage
et celui de ses compagnons de route. II
nous livre ici ses reflexions sur le role des

Aborigenes dans la vie nationale.

Photo ci-dessus: peinture aborigene sur
ecorce.

Ci-dessous, de gauche a droite : la voiture de
i'auteur devant un puits artesian. Le site de la
mine d'uranium de Jabiru, dans le Terrltoire
du Nord. Le ministre australien des Affaires

aborigenes, M. Fred Chaney, remet feur
diploma a des gardes d'un pare natural.

Les Aborigenes
et leur rdie national

Dans le Terrltoire du Nord (120 000

habitants, 1 250 000 km2 - plus de deux
fois la superficie de la France), le septieme
et le dernier-ne des Etats de la Federation

australienne. les Aborigenes repr&entent
un quart de la population et possedent un
tiers des terres. Cest dire que le facteur
racial figure dans toutes les equations, que
le « vote aborigene» ne peut pas etre
ignore au niveau politique, que les droits
miniers doivent etre negocies avec eux.
que des redevances doivent leur etre
versees. que des relations interraciales
harmonieuses sont indispensables au bon
fonctionnement des institutions de TEtat.

En fait, c'est sur I'ensemble du pays que
pese la question raciale : elle nous presente
un miroir dans lequel nous pouvons nous
voir tels que nous sommes. ce pour quoi
nous vivons. comment nous nous traitons

les uns les autres. EnFin. c'est une question
qui revet aussi une dimension ideologique.

Le heurt des cultures se fait sans doute

davantage sentir aujourd'hui qu'en 1788.
lorsque les premiers Europeens se sont
etablis en Australie. Cest un heurt entre

une civilisation basee sur I'instinct de

propriete et I'individualisme et une vie
sociale basee sur le partage et I'esprit de
communaute. Pour le blanc. la terre n'a de

valeur que par ses possibilites econo-
miques. Pour I'Aborigene. elle est sa mere,
sa chair, son sang. Le materialisme mo-
derne creuse davantage le fosse et il est
dramatique de voir que des sous-produits
culturels comme I'alcoolisme se transmet-

tent plus facilement que les vraies riches-
ses de notre civilisation. De plus, notre

didactisme et notre arrogance nous ont
empeches. nous les blancs. de nous ouvrir
a I'autre culture, done de devenir davan

tage australiens. Les Aborigenes aiment
raconter la faqon dont les decisions sont
prises au sein de leurs tribus: on discute
parfois pendant des jours ; on examine
tous les aspects du debat; chaque interve-
nant commence par exposer les autres
points de vue et c'est seuiement quand il
dit « mais... ». qu'il aborde le fond de sa
pensee. Une fois la decision arretee. plus
aucun desaccord n est exprime. Cette
courtoisie. cette liberte. cette faqon de
proceder par consensus manquent cruelle-
ment au debat politique a I'occidentale.
Au moment meme oil de grands pro-

gres sont realises et oil s'esquisse une
societe multiraciale. les tensions sont

particLilierement vives dans les Etats du
nord (Queensland et Terrltoire du Nord)
oil notre petit groupe du Rearmement
moral a fait sa derniere tournee.

C'est en tout cas ce dont nous nous

sommes aperqus a la faveur des nombreux
contacts que nous avons eus.

Un enjeu de taille

« Le Terrltoire du Nord est un Etat en

developpement au sein d'un pays deve-
loppe ». nous a dit un haut-fonctionnaire.
II est vrai qu'il ressemble davantage a un
pays du tiers monde. malgre I'irruption de
la technologie moderne. comme T'usage
des helicopteres pour rassembler le betail
sur des exploitations parfois plus etendues
que certains pays europeens.



Nombre d'habitants du Territoire en

veulent au gouvernement federal pour la
legislation sur les droits de propriete,
redigte selon eux par des gens qui
connaissaient mal la situation locale. Plus

recemment, depuis que le Territoire est
devenu un Etat a part entiere a meme de
promulguer ses propres lois, les Aborige-
nes se sont mis a craindre que le gouver
nement de TEtat ne revienne en arriere

par rapport aux lois federales et n'empiete
sur les droits deja conquis. Ils craignent
particulierement de perdre les avantages
protegeant leurs « zones sacrees >>. II faut
dire que fenjeu est souvent de taille a
cause des immenses richesses minieres du

Territoire; c"est la qu'on trouve un
sixieme de furanium extrait dans le

monde non-communiste.

Levolution indispensable se fera-t-elle
dans la mefiance et la confrontation ou

dans la confiance et funite ?

Nous avons pu constater que les habi
tants de cette region avaient a relever
quatre defis:

1. Le defi historique. En s'installant, au
cours du siecle dernier, les colons blancs

ont mene des actions de guerilla contre les
indigenes et precede a de veritables massa
cres. 11 y a aujourd'hui encore des
sentiments d'animosite a guerir. « Pour-
quoi ne peuvent-ils oublier le passe ? »
setonnait un missionnaire qui travaille
depuis vingt-cinq ans parmi les Aborige-
nes. Mais sa femme nous raconta qu'il
refusait d'acheter des produits importes
d"un certain pays oil il avait ete prisonnier
de guerre... L'indignation sdective est
facile et ne fait rien pour aider les gens en
profondeur. On avance souvent que la
domination d'un peuple par fautre et la
colonisation sont des constantes de fhis-

toire, qu'on ne peut rien y faire. Pourtant,
on risque un jour d'avoir a payer cher
pour de telles erreurs, a moins qu'on ne
sache donner une nouvelle orientation

aux evenements.

Cest ce qu'a essaye de faire Jack
Goodluck, un Australien blanc qui tra
vaille depuis de longues anntes avec les
Aborigenes. II se trouvait un jour assis
pres d'un point d'eau, en pleine brousse,
en compagnie des anciens d'une tribu
locale. Ceux-ci lui raconterent qu'il y a
plusieurs decennies, en ce meme endroit,
un groupe de blancs avait fait un raid et
massacre pratiquement toute la tribu. Les
survivants n'en avaient rechappe qu'en
sautant dans I'eau. Plus tard, a titre de
revanche, un des rescapes, qui racontait
aujourd'hui toute I'histoire, avait tue un
blanc. Pour Jack Goodluck, c'etait la

premiere fois qu'il voyait en face les
responsabilites de son peuple. S'identifiant
personnellement a ce qui s'etait passe, il
decida, avec le vieil homme, d'organiser
un ceremonial de pardon, ce qui fut fait.

2. Le defi du materialisme. Noel Fat-

nowna et sa famille vivent a Mackay, sur
la cote nord du Queensland. En tant que
commissaire du gouvernement, il est
charge des dix mille habitants originaires
des iles du Pacifique etablis dans la region.
II s'agit des descendants d'ouvriers agrico-
les qui avaient ete amenes de force au
siecle dernier pour travailler dans les
plantations de canne a sucre et qui avaient
grandement contribue a la prosperite de
I'industrie sucriere du Queensland. « Vo-
tre culture est si forte, m'a dit Noel, que
nous ne pouvons pas y resister. Les jeunes
generations, a-t-il explique, sont comme
des arbres sans racines qui ne peuvent
plus se nourrir aux sources. Quand on
vient de societes fortement disciplinees,
failure d'apparente liberte qu'affectent les
Occidentaux fait une tres forte impres
sion. » II se disait egalement choque de
voir que cette liberte brisait les families
comme les individus.

A de nombreuses reprises, les Aborige
nes nous ont explique que I'argent, ou
plutot I'attitude des gens vis-a-vis de
I'argent, menace les fondements moraux
et spirituels de leur societe. Les prestations
sociales et les redevances minieres ont

amene un flux d'argent auquel ils n'etaient
pas prepares.

Ennemi de nos deux societes, le mate

rialisme ne sera peut-etre vaincu que si
nous savons relever le troisieme defi.

3. Le defi moral et spirituel. Souvent
ce sont ceux qui sont le plus conscients de
ces heurts culturels qui recnerchent des
solutions nouvelles avec le plus de since-
rite. « II faudrait attendre vingt ans pour
savoir si les conseils que je donne au
jourd'hui auront ete les bons », nous a dit

un membre de I'Assemblee legislative de
I'Etat.

La societe qui exploite la mine de
manganese dans file de Groote Eylandt
(10 % de la production mondiale) essaie
de faire les choses differemment: les

negociations avec les notables aborigenes
sont toujours conduites au niveau directo
rial.

A Alice Springs (le centre geographique
de I'Australie), nous avons rencontre un

jeune fonctionnaire aborigene originaire
d'une tribu du nord. II ne pouvait pas
supporter sa mutation, avait le mal du
pays et ne s'habituait pas au systeme
bureaucratique des blancs. « Je m'en vais
mettre le feu a toute cette paperasse, a-t-il
menace. Et si le patron ne me donne pas
un billet pour le nord, je lui mets mon
poing sur la figure. » Notre compagnon
anglais lui confia alors qu'il avait compris
le mal cause par son attitude de superiority
et qu'il avait presente des excuses pour
cette attitude a des amis aborigenes. Deux
jours plus tard, nous revimes notre in-
terlocuteur. II etait beaucoup moins agite
et avait decide de faire venir sa femme

aupres de lui. « Cette conversation avec
vous a transforme ma vie, nous a-t-il dit.

Et votre montage audiovisuel m'a montre
que le changement commenpait par moi-
meme. »

Paul Milaidjaidj, membre du Conseil
des Aborigenes de file Croker, est de ceux
qui essaient de faire face a ce defi moral et
spirituel. Decide a se soumettre, dans sa
vie quotidienne, a fautorite divine, il est
parvenu, apres une periode de grandes
difficultes, a retablir des rapports nor-
maux entre les representants des differen-
tes tribus de son ile. 11 avait participe a un
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Les premiers proprietaires du pays
Ce.stlors d'un referendum organise en 1967

que le peuple au.stralien a decide, a une large
niajorite, d'inclure les Aborigenes dans leur
lecensemenl nationaf Cette date est niainte-
nant consideree comme historique dans la
lutte pour les droits civiques des Aborigenes.
bien que certains, comme le droit de vote et le
libre acces aux boissons alcoolisees. aient deja
etc accordes durant les annees soixante.

.'\u fur et a niesure que les lois discrimina-
toires etaient abandonnees par les blancs se
dessinait une nouvelle phase de cette lutte : la
reconnaissance et le respect de la culture et de
fheritage des .Aborigenes. avec des implica
tions politiques et ccononiiques considerables.
1,'clement principal en est la reconnaissance
du principe qtie les .Aborigenes sont les
premiers proprietaires du pays, done faeces
pour eux a la propriete d'une partie des terres.
Ln <1 motivement pour les droits a la terre >>
iLand liig/ils Movcmmt) est a la tete de ce
combat. Pour les Aborigenes en effet. qu'ils
habitent les territoires tribaux ou la ville. la

terre est un element capital de leur identite. Le
rapport a la terre est au ccetir de la culture
aborigene.
Ln 1975. une etape decisive fut franchie

avec la mi.se sur pied par le gouvernement
federal d'tin processtis d'acces a la propriete
des terres dans le Territoire du Nord (alors
administre directement par Canberra). ,A
fexception de f.Australie du. Sud. les autres
Etats ont ete tres lents a suivre fexemple
federal. Neanmoins. en 1981. 9.6 Vu du
territoire de toute f.Australie etait devenu (ou
redevenu) propriete des Aborigenes. alors
qu'ils ne representent que 1,2 % de la
population.
.Au cours des dernieres annees, fetal d'esprit

des .Aborigenes s'est transforme de I'aqon
.spectaculaire. l.eurs dirigeants ont de fautorite
et joui.ssent de la confiance de la population.
Depuis 1971, un senateur aborigene,
M Neville Bonner. siege au parlement fede
ral. Ils se sont egalement attaches a faire
connaitre leur lutte sur la scene Internationale.
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Bresil ;

lancement

d'un livre

« Oucam as Criancas », tel
est le titre en portugais du
livre >4 I'ecoute de nos enfants
(1) de la Neeriandaise Annejet
Campbell. Celle-ci, accompa-
gnee de son marl, a sejourne
recemment au Bresil pour par-
ticiper a differentes manifes
tations a I'occasion du lance
ment de son livre dans ce

pays, sous I'egide du Rearma
ment moral. L'une de ces ma

nifestations a eu lieu au Mu-
see de I'lmage et du Son de
Sao Paulo, al'initiativedu mi-
nistre de la Culture de la pro
vince. « On ne peut pas prote-
ger les enfants contre le
monde dans lequel ils gran-
dissent, a notamment declare
Mme Campbell, mais on peut
les equiper d'une sorte de ra
dar interieur. Car, au cceur de
cheque etre, se font entendre
deux voix, une bonne et une
mauvaise. Enfants et adultes
peuvent se mettre a I'ecoute
de la bonne voix. »

D'autres reunions de lance

ment ont eu lieu a I'Academie
nationals des Lettres et au

centre latino-americain du
Rearmement moral a Petro-
polis, pres de Rio de Janeiro.
En outre, M. et Mme Campbell
ont ete les hotes d'honneur, a
Brasilia, d'une reunion de la
Commission Morale et Ci-

visme, qui est charges de
I'instruction morale et civique
au niveau national.

Le livre de Mme Campbell a
deja ete public en anglais, en
neerlandais, en chinois et en
francais.

it) Editions de Gaux.

Initiative

autriehienne
Voici plus d'un an, trois

jeunes Autrichiennes ont par-
ticipe a des rencontres du
Rearmement moral en Angle-
terre, puis en Suisse. De retour
dans leur ville de Portschach,
elles ont decide de transmet-

tre autour d'elles leur expe
rience et ont commence avec
des groupes d'adolescents de
leur paroisse. A la suite de
I enthousiasme qu'elles ont

rencontre, elles ont decide de
monter avec une vingtaine
d'enfants la piece de Peter
Howard, Le Chien, son os et
moi. On y voit comment les
simples formules s'il vous
plait, pardon et mere/peuvent
reorienter les relations humai-
nes.

Des parents ont offert leur
aide pour realiser le decor et
les costumes. Le maire de la
ville a mis gratuitement a leur
disposition une salle commu-
nale pour deux representa
tions. Les exigences du travail
de groupe et les difficultes
materielles auxquelles ap-
prentis-acteurs et regisseurs
ont du faire face ont renforce
le message de changement
contenu dans la piece. Les
recettes du spectacle, ainsi
que celles d'une vente d'ob-
jets varies organisee aupara-
vant, ont ete envoyees a
Panchgani, centre du Rearme
ment moral en Inde.

Seminaire

africain
Un seminaire international

pour r Afrique aura lieu a Salis
bury, au Zimbabwe, du 10 au
14 fevrier. Voici quelques-uns
des themes qui seront abor-
des : Developpement: le fac-
teur humain; le prix de
I'union ; la nation, miroir de la
famille.

Dixmois

d'ouveiture

au monde

« L'avenir t'interpelle ; tu
veux faIre quelque chose mais
sans savoir comment t'y
prendre... » : le stage intitule
Dix mois d'ouverture au
monde avait ainsi interpelle
une vingtaine de jeunes qui se
sont retrouves au centre du

Rearmement moral a Caux, en
Suisse, I'automne dernier. Ils
se sont ensuite repartis en
deux groupes, I'un base a
Caux meme et I'autre a Tirley
Garth, dans le nord de I'An-
gleterre.

La participation a ce stage
est ouverte a ceux qui se sen-
tent prets a accepter le defi du
changement personnel et a le
transmettre autour d'eux.

Plus qu'une structure, c'est
une « famille » qui se consti-
tue autour d'aTnes responsa-
bles, et Ton y apprend a
s'equiper pour un monde en
transformation rapide. En
semble on aborde des ques
tions importantes : Comment
acquerir une foi independante
des press ions exterieures ?
Comment aider les autres a
vivre differemment ? Com
ment mieux comprendre le
monde et les forces qui le
gouvernent ? Comment deve-
lopper une force morale et
spirituelle assez puissante
pour inflechir le cours des
evenements ?

Beckie, 23 ans, de Hong-
Kong, ecrit: « J'ai quitte mes
chers parents et amis pour
venir en Europe relever le defi
que representait ce stage. Les
autres participants viennent
du Canada, des Etats-Unis, de
Suede, de Norvege, des Pays-
Bas, de Grande-Bretagne,
d'Allemagne et d'Afrique du
Sud. Nous sommes de cultu
res et de milieux tres diffe-

rents et c'est la une occasion

formidable d'apprendre les
uns des autres. Nos differen
ces peuvent etre aussi source
de difficultes entre nous

quand il s'agit de vivre et de
travailler ensemble mais nous

sommes ici pour changer et
apprendre a servir ensemble.

« Chacun prend part a des
taches pratiques communau-
taires, telles que la cuisine, le
service des repas ou I'entre-
tien de batiments. Des perio-
des d'etudes intensives nous

permettent d'approfondir no-
tre connaissance du monde et
des grandes questions qui s'y
posent. Nous rencontrons

aussi des personnes enga-
gees dans la vie politique ou
dans I'industrie, des travail-
leurs, des etudiants. Nous re-
flechissons a la facon d'appli-
quer des convictions morales
dans differents domaines de
la vie et d'amener aussi un
nouvel esprit dans nos famil
ies. Je crois que c'est une
responsabilite qui revient a
tous les jeunes de regenerer le
monde. »

Robert, etudiant en Beaux-
Arts a I'universite de Leeds, en
Angleterre, raconte : « Je nne
suis rendu compte que mes
etudes ne porteraient pas de
fruits si je n'avais pas dans ma
vie de conviction a exprimer a
travers mes creations. J'ai

saisi I'occasion de ce stage
pour acquerir un sens de des-
tinee personnelle et une nou-
velle comprehension du
monde. »

Les membres du groupe
s'appretent a se rendre a
Malte, en France et en Angle
terre, ou, dans differentes si

tuations, ils apprendront a
mettre en pratique I'enseigne-
ment tire des mois prece
dents.

A Los Angeles
En decembre dernier, M. et

Mme Les Crockett, de Los
Angeles, ont ete interviewee
par la television locale sur le
Rearmement moral et sur I'ac-
cueil qu'ils accordent a des
etudiants de toutes nationali-

tes. L'emission de 30 minutes

comporte aussi des extraits
de trois films du Rearmement
moral et elle est a la disposi
tion d'autres stations de tele

vision par cable.

Les jeunes du stage de dix mois
avec I'equipe de redaction de la revue Changer.
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Leur force dans la vie
Portratt d'ErIc at Use Garin

« C etait en mai 1944. Toutes las person-
nes dont la presence n etait pas essentieile a
Paris devaient quitter la capitale. Nous
avons evacue quelques dizaines denfants
dans un camp installe dans les communs
du chateau de Bavans, dans ie Doubs. Au

bout de quelques mois, i'armee americaine
dut marquer un temps d'arret. a cinq
kilometres au sud de notre chateau. Nous

etions coinces entre deux armees. Les obus

sifflaient. les vitres eclataient sous Ie souffle

des bombes... »

Eric et Lise Garin racontent. Je les

ecoute, passionne. tout en buvant une tasse
de the dans fancienne maison de Rolle.

pres du lac Leman, oti ils se sont retires.
Une vie de pasteur. cela connait des peripe-
ties lorsque Ton a decide de vivre sur la
breche, d'ceuvrer la ou la tache est la plus
rude.

Eric s'est engage dans la Mission popu-
laire en 1935. Son premier poste : Rouen.
Contact abrupt pour Ie jeune menage
suisse avec Ie monde industriel. Ie port, les
usines chimiques. « Que faire quand un
pere de dix enfants vous annonce qu'il est
renvoye par son patron et qu'il doit quitter
sur Ie champ Ie logement d'entreprise qu'il
occupe avec sa famille ? »

Eric et Lise, 23 et 22 ans, arrivaient tout

droit du Danemark ou ils avaient passe une
lune de miel inhabituelle en compagnie de
six cents personnes. Equipe itinerante qui
s'etait formee a la suite d'un vaste rassem-

blement des Groupes d'Oxford en Angle-
terre. « Deux choses me sont restees pour
la vie, dit Eric. La pratique quotidienne du
recueillement et la conviction que je ne
devais pas limiter ma vie chretienne a une
relation individuelle avec Dieu, mais tra-

vailler pour qu'il regne sur la vie sociale.
economique, culturelle, nationale et in-
ternationale. »

Avec cela, les Garin etaient armes pour
affronter Rouen puis, deux ans plus tard,
Paris, oil ils s'installent dans les locaux

d'une ancienne imprimerie du I U arron-
dissement.

Tres vite, ces salles deviennent un

« foyer » bourdonnant. Ils s'occupent des
enfants du quartier et font ainsi connais-
sance des families. Dans la plupart des cas,
peut-on vraiment parler de families ? Bien-
tot, ils ne suffisent plus a la tache. C'est
alors que se presente Antoinette Bochet a
qui Lise a simplement demande d'etre son
amie. Puis d'autres jeunes filles, dont la

soeur d'Antoinette, France. II y a Paul et
Daniel qui animent les scouts. D'autres se
joignent a eux. On fait chez les Garin les
rencontres les plus inattendues : un indus
triel du textile ou un militant des jeunesses
communistes, un ancien detenu ou un chef

de chant de I'Gpera.
« Nous avons connu beaucoup d'echecs,

avoLie Eric, mais bien des gens ont trouve
une vie nouvelle. » Et lorsqu'en 1947 une
troupe se monte en France pour jouer la
piece de theatre du Rearmement moral
L'Element oiihlie, la moitie des acteurs se

recrute dans Ie quartier des Garin.

Notre arret de mort

Auparavant, il y a eu les annees de
guerre pendant lesquelles Eric et Lise n'ont
Jamais cede a la tentation de se mettre a
I'abri en Suisse, leur propre pays. Et en ce
mois de septembre 1944, voila que la ligne
de front les atteint ainsi que les enfants dont
ils ont la charge, y compris leur bebe de
onze mois.

« Un matin, raconte Eric, nous vimes

une batterie de D.C.A. allemande sous les

arbres de notre pare. C'etait notre arret de
mort car I'aviation americaine bombardait

toutes les installations allemandes. Je saute

sur mon velo pour gagner Montbeliard ou
je supplie la Kommandantur de deplacer la
batterie. Refus absolu. Terrifie, je rentre
machinalement dans une quincaillerie. Le
commerqant est en conversation avec un
homme que je comprends etre le maire. Je
lui expose notre situation. II reflechit puis
me dit : « Le major allemand commandant
du secteur utilise les services d'un in-

terprete suisse; essayez de le trouver, il
pourra peut-etre vous aider. » J'enfile une
petite rue et debouche sur une place. Un
vehicule tout terrain y est gare. II porte un
drapeau suisse. Coincidence ? Mon com-
patriote se presente. Journaliste balois, il
faisait un reportage sur le maquis dans le
Vercors quand il fut fait prisonnier par le
major Menzel. Celui-ci lui avait donne le
choix : « Je vous fusille ou vous me pro-
mettez de me servir fidelement d'in-

terprete. » Pouvait-on le blamer d'avoir
choisi la vie ? Le journaliste accepte de me
conduire chez le major; celui-ci se laisse
convaincre : la batterie anti-aerienne sera

deplacee. Mieux encore : il fera convoyer

I

Voyage de noces au Danemark... mais en
compagnie de six cents autres participants a
un rassembiement du Groupe d'Oxford. Photo
tiree du reportage d'un magazine danois).

tons les enfants jusqu'a la frontiere suisse a
bord des camions civils ravitaillant Mont

beliard. Mais quelles peripeties encore
jusqu'a ce que tous ces enfants soient
heberges dans des families de la region
meme oti habitent les Garin aujourd'hui!
La tenacite des Garin et de leur equipe
avait ouvert la breche. Le maire de Mont

beliard put faire passer par la suite quelque
cinq mille enfants en Suisse pour fuir les
combats. II etait temps. La gare de Delle fdt
bombardee peu apres le passage du pre
mier groupe et le pare du chMeau de Bavois
fut defonce par les bombes.

Des vies avaient ete sauvees, mais aussi

reorientees. « Je pense a la petite Paulette,
dit Lise. Elle avait huit ans. Ses deux

parents etaient alcooliques. Le pere avait
descendu un gardien de la paix a coups de
ceinturon parce qu'il le soupqonnait de
jeter un oeil sur sa femme. La mere avait
assomme son mari avec un fer a repasser.
Paulette etait elevee pratiquement dans la
rue et elle faisait I'ecole buissonniere. En

Suisse, elle fut accueillie chez des gens qui
lui donnerent un vrai foyer. Mariee avec
un plombier-couvreur, elle est aujourd'hui
mere de famille et apporte une estimable
contribution culturelle et spirituelle a sa
commune de la banlieue parisienne. »

La soLiffrance n'a pas epargne les Garin
eux-memes tout au long de leur vie. Est-ce
pour cela qu'ils comprennent celle des
autres ? A I'age de trois ans, Eric contracta
une poliomyelite qui le paralysa des deux
jambes. II dut apprendre a marcher avec
des bequilles. Puis, debarrasse de celles-ci,
il resta avec une jambe difforme, plus
courte que I'autre.
En I 946, peu apres la naissance de leur

deuxieme enfant, les premiers symptomes
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d'une maladie inexorable se manifestenl

chez Lise. Certains de ses proches faccu-
sent de paresse et d'indolence jusqu'a ce
que les medecins lui revelenl son mal: la
sclerose en plaques. On la prend alors en
pilie, ce qui ne lui convienl pas davanlage.
Les Garin doivent quitter leurs activites
trop astreignantes a Paris et prendre une
paroisse dans la campagne vaudoise. I Is
occupent successivement deux cures de
village et s acquittent de leur tache pendant
plus de vingt ans encore alors que les forces
de Lise diminuent lentement. A certains

moments, elle est partiellement paralysee
et c est Eric qui doit faire le menage et les
achats.

«Au risque de me perdre »

Eric: « Comme enfant, j'ai souffert psy-
chologiquement d'etre difforme et incapa
ble de faire du sport comme les autres.
Pour compenser cela, j'ai essaye de me
faire aimer de mon entourage par mes
succes scolaires. J'etais un jeune tres sage et
tres pieux. Mais j'etais incapable de com-
muniquer ma foi qui etait dans ma tete et
pas dans ma vie. J'aimais Lise. Elle n'avait
pas de foi en Dieu et Je ne pouvais pas lui
transmettre la mienne. C'est alors que j'ai
rencontre des gens qui aidaient les autres a
changer et a vivre pour Dieu. Dans le
silence, j'ai su que je devais mettre Dieu
avant Lise et ne pas I'epouser si elle ne
voulait pas vivre pour Lui. Ce fut le plus
grand sacrifice de ma vie.
Use . C'est parce qu'Eric a couru le risque
de me perdre que je I'ai respecte davantage
et que j'ai moi-meme pris Dieu au serieux.
Eric: Depuis 35 ans que Lise est malade,
elle ne se plaint pas et elle ne se prend pas
en pitie. Nous avons absolument besoin
d'etre diriges par Dieu pratiquement et de
nous dire honnetement tout ce que nous
ressentons. Sinon, ou bien je veux trop
proteger Lise et je I'enferme dans un cocon,
ou bien je ne I'aide pas au bon moment. Je
dois la laisser faire elle-meme ce qu'elle
peut, quitte a la retrouver tombee par terre
quand je reviens des magasins, comme cela
est arrive plusieurs fois.
Use; Je ne demande pas a Dieu de me
guerir, sachant pourtant qu'Il le peut. Je
sais qu'Il veut m'apprendre quelque chose
a chaque instant et m'utiliser telle que je
suis. »

Quelle est la force de leurs vies ? Quelle
en est la constance? Est-ce simplement
d'avoir accepte d'etre ce qu'ils sont, avec
leurs qualites et leurs faiblesses ? « Qui, dit
Eric, on part de la et puis on s'apergoit que
notre action deborde bien au-dela de notre

entourage immediat et que Ton a decouvert
un secret qui servira a tous les peuples. »

Charles Piguet

La morale est vivante
Reflexion sur le dernier ouvrage d'Alfred Grosser

par Philippe Lobstein

Ecrire un livre sur I'engagemeni moral
a notre epoque, dite de decadence, semble
une gageure. C'est pourtant ce que vient
de faire le professeur et journaliste Alfred
Grosser, fun des artisans de la reconcilia
tion franco-allemande apres la guerre, et
laureat, en 1975, du prix de la Paix de la
part de I'Union des editeurs et libraires
allemands, comme « mediateur entre les

Frangais et les Allemands, les incroyants
et les croyants, les Europeens et les
hommes d'autres continents » (1).

« La morale est vivante. Oui, chez nous,

pour nous. Oui, aujourd'hui. » A la
reflexion, ce paradoxe exprime une evi
dence. Les valeurs de bien et de mal,

consideres comme references, sont presen-
tes partout et toujours dans nos emo
tions, nos preferences, nos repulsions, nos
jugements. Nous avons la manie de juger
les autres et tous les autres font comme

nous. La morale est universelle, mais en
creux, en negatif. La seule question, c'est
I'abime qui separe notre «code de
conduite » de ces valeurs de reference.

Accord sur les valeurs communes

Quelles sont ces valeurs de base ?
L'auteur en distingue trois, auxquelles se
referent aussi bien les grandes religions
que les organisations internationales et les
constitutions nationales: liberte, verite,

justice, la valeur des valeurs etant I'emi-
nente dignite de la personne humaine.

Valeurs usees, objecterons-nous, qui
ont trop servi, justifie trop d'hypocrisies,
de crimes, de guerres et de revolutions,
mais valeurs indispensables et irrempla-
gables, qui conditionnnent tous nos enga
gements humains.

Comme par exemple de cette « commu-
naute de morale » vers laquelle, malgre les
apparences, notre monde progresse.

Grosser cite I'homelie de Jean-Paul II

aux Frangais reunis au Bourget en juin
1980: « On sait la place que I'idee de
liberte, d'egalite, de fraternite tient dans
votre culture, dans votre histoire. Au

fond, ce sont des idees chretiennes. Je le
dis tout en ayant bien conscience que ceux
qui ont formule ainsi, les premiers, cet
ideal ne se referaient pas a I'alliance de
I'homme avec la sagesse eternelle. Mais ils
voulaient agir pour I'homme. »

Morale privee et morale publique
Puisque la liberte de la personne est au

centre des valeurs, celles-ci ne peuvent
plus etre imposees autoritairement par les
Eglises ou les Etats, elles ne sont plus
appliquees automatiquement par la so-
ciete. Elles exigent un choix, une decision
personnels. C'est la un autre aspect du
« progres moral», mais c'est aussi la
grandeur et le peril de notre epoque. Les
valeurs de base sont liees a la responsabi-
lite de chaque citoyen.

Alors s'efface la distinction entre une
morale privee, individuelle, et une morale
publique, sociale, distinction qui sert trop
souvent d'alibi a nos demissions et a notre
irresponsabilite.

La «conjonction du mondial et de
I'intime » (2) est une realite. Toute per
sonne est reliee aux autres et au monde et

tout choix moral est exemplaire. Quoi de
plus intime, de plus prive que la vie
conjugale, que I'avortement ou la nais-
sance d'un enfant, et quoi de plus public ?
La vie du couple humain s'inscrit dans la
vie institutionnelle, economique, politique
des nations. Dans les pays democratiques
a regime parlementaire, les valeurs mora
les sont tenement presentes dans certains
debats, par exemple sur le divorce ou la
peine de mort, qu'elle fait eclater les
majorites politiques en «majorites de
ponscience ». La majorite elle-meme peut
etre controlee par un « conseil constitu
tion nel » qui se refere a des principes
d'ethique.

Dans un systeme etatique, qui est celui
des cent cinquante nations membres de
rO.N.U., la hierarchie est necessaire. Elle
implique la discipline des citoyens, leur
consentement a la regie etablie. Mais la
regie peut toujours etre changee dans le
sens de plus de liberte et de justice. Le
refus d'obeissance, I'objection de
conscience, dans des situations-limite,

peuvent etre pratiques aux risques et perils
de chacun, lorsque la «clause de
conscience » n'est pas reconnue par la loi.

A ce propos. Grosser cite I'admirable
lettre de Frangois de Montmorin, gouver-
neur de I'Auvergne, a Louis XIV, au
moment de la Saint-Barthelemy, en 1571 :
« Sire, j'ai regu I'ordre de Votre Majeste de
faire mourir tous les protestants qui sont en
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ma province. Je respecte trop Votre
Majeste pour ne point croire que ces
lettres sont supposees, at que si, a Dieu ne
plaise, Tordre est veritablement emane
d'Elle, je la respecte trop pour lui obeir. »
S'il en coute aux citoyens de s opposer a
Tarbitraire d'un pouvoir d'Etat, seul de-
tenteur legitime de la violence, la qualite
de la democratie est a ce prix. Comment
ne pas admirer ceux qui prennent ce
risque dans un Etat totalitaire et comment
ne pas assumer ce risque, tellement
moindre, dans un Etat pluraliste et libe
ral ?

Cast dire que Teducation morale est
plus necessaire que jamais et que la
responsabilite des enseignants est im
mense. Grosser rend hommage a Jules
Ferry et aux instituteurs laiques qui ont
cru a Tabsolue necessite de la morale, non
pas pour enseigner aux pauvres a respec
ter les riches, comma le raille plaisamment
Marcel Pagnol dans Topaze, mais pour
susciter une volonte permanente de vivre
salon les valeurs de base.

Que Teducateur essaie done de se
connaitre lui-meme, de se comprendre, de
se maitriser, pour etre disponible a ses
eleves. Qu'il s'approfondisse et s'elargisse,
qu'il «plonge en soi dans le temps
immobile» pour se vouloir capable
« d'amour et de lumiere ».

« Projeter sur Tautre nos problemes,
nos angoisses, ne contribue guere a le
liberer et ne permet pas de Tecouter. »

Plaidoyer pour la coherence

L'imperatif prealable a toute reflexion et
a toute conduite morales est le souci de

coherence. Coherence entre mon etre,
mon dire et mon faire, coherence entre les
criteres de mon jugement sur autrui et
mon propre comportement, coherence de
mon engagement dans la duree, fidelite a
une inspiration et a une direction essen-
tielles de ma vie. Coherence non seule-

ment logique, mais vivante et dynamique,
ouverte au changement, mais orientee par
une visee unique. « Gest la visee vers
Taltitude... Lessentiel de Tengagement
moral, cest la volonte commune de se

referer a des valeurs considerees comme

hors d'atteinte en tant qu'absolus, et
comme fondements d'une morale dont la

mise en pratique est d'une difficulte
exaltante. »

C est cela, pour Grosser, « etre le sel de
la terre», suivant le titre de son livre,
emprunte a la parabole evangelique. Gest
donner « une saveur a la realite », c'est
« changer Tordre de ce monde ».
Comment ne pas souscrire a ces conclu

sions qui rejoignent les reflexions que
nous faisons souvent a propos de notre
engagement dans le « rearmement mo
ral » ?

Sans doute, le sens ultime que chacun,
donne a sa vie peut demeurer secret et
diverger suivant chaque personne, etre
mis entre parentheses, sans que soit
compromise « faction commune pour des
causes nees des valeurs de reference
communes f>. Gest ce qui se realise dans
fenseignement laic, pluraliste, en France,
ou travaillent ensemble, selon une deonto-

logie commune, professeurs de toutes
croyances et de toutes incroyances. Gest
ce qui se pratique dans le « rearmement
moral », ou les croyants de toutes confes
sions et les incroyants de toutes tendances
sont reconnus dans \p\xr qualite meme de
croyant ou d'incroyant, et sont invites a
participer a fexperience toujours nouvelle
d'une fraternite vecue, d'un «cecume-
nisme ethique » en vue de « refaire des
hommes » et « refaire le monde ».

Aider i'autre a s'abreuver

L'engagement moral ne conduit pas
necessairement a un engagement meta-
physique ou religieux. Alfred Grosser
nous abandonne la au seuil de fabsolu. II

se dit agnostique, tout en reconnaissant
que les Chretiens « ont la reponse ». Mais,
ajouie-t-il malicieusement, la plupart ne
semblent pas s'en apercevoir et ne cher-
chent pas a la faire partager aux autres.
Pourtant celui qui a trouve une source
d'eau vive ne devrait-il pas aider les autres
a sy abreuver?

Quelles que soient forigine et la fin des
valeurs, la difficulte de leur mise en

pratique dans les details de notre vie
quotidienne demeure extreme. Dans ce
domaine, fapport specifique du « rearme
ment moral », cette « ecole ou s apprend,
par une sorte d'initiation reciproque, le
comportement pratique envers les hom
mes, oil les valeurs s appliquent et se
verifient dans les relations d'homme a

homme et parviennent a siirmonter les
prejuges» (Robert Schuman, Preface a
Refaire le monde), me semble toujours
irremplagable et repond a un besoin
fondamental de notre epoque.

Je fai eprouve fautre soir, devant la
television, en regardant et ecoutant Alfred
Grosser presenter son livre, en meme
temps qu'un ecrivain catholique, un
«nouveau philosophe» et un auteur
communiste. A aucun moment, il n'y a eu
dialogue veritable, chacun projetant sur
fautre ses problemes et lui reprochant ses
appartenances ideologiques...

Et pourtant, chacun se reclamait des
valeurs communes, mais les defendait
contre les autres. Chacun avait ralson, me
disais-je, mais avait tort de vouloir avoir
raison tout seul. Le sel des valeurs ne peut
perdre sa saveur, mais f amour-propre des
hommes peut, pour notre malheur, nous
oter fenvie d'y gouter.

(1) Alfred Grosser : Le Sel de la terre, Pour
I'engagement moral. Editions du Seuil.
(2) Gabriel Marcel: « Lettre-temoignage a
trois amis inquiets»; introduction a Un
Changement d'esperance ei a Plus decisij que
la violence (Plon, editeur).

(Suite de la page 11)

des stages de formation organises par le
Rearmement moral a Melbourne et y avait
puise la force et f inspiration necessaires. II
projette maintenant d'envoyer deux Jeu-
nes membres de sa tribu suivre un stage
similaire.

4. Le defi de I'appartenance aux peu-
ples d'Asie et du Pacifique. Avec le
declin de finfluence britannique et les
nouveaux rapports de force dans fOcean
indien, les Australiens ont appris a affir-
mer davantage leur identite et sont
conscients de la necessite pour eux d'en-
tretenir des rapports amicaux avec leurs
voisins asiatiques. Le premier ministre
Malcolm Fraser souligne cette realite
lorsqu'il affirme que « nos enfants nous
maudiront pour notre egoisme et notre
pusillanimite si nous ne faisons rien pour
renforcer la capacite economique et com-
merciale des pays en developpement».
On peut dire que, du point de vue de

f Australie, le Territoire du Nord est une
tete de pont de f Asie et de ses deux
milliards d'habitants. Gest cette region qui
a subi f impact des bombardements japo-

nais durant la deuxieme guerre mondiale ;
c est le port de Darwin, capitale de f Etat,
qui a accueilli ces dernieres annees nom-
bre de boat-people vietnamiens ; et file de
Timor, ou se deroule une guerre san-
glante, n'est distante que de 800 km.
Gimportante minorite asiatique de Dar
win (population : 55 000 habitants) ren-
force chez chacun le sentiment d'apparte-
nir en quelque sorte a fAsie. Gest
pourquoi les hommes politiques de fEtat
estiment que leurs interets economiques
doivent etre lies a ceux de leurs voisins du

nord.

Comme fa dit M. Fraser, « quand il
s agit de tout faire en vue de reduire la
pauvrete, les arguments d'ordre humani-
taire sont irresistibles. Mais c'est aussi

dans notre interet a nous de parvenir a
cooperer avec les pays en developpe
ment ». Gest pourquoi, si nous voulons
etablir des relations de bon voisinage avec
les pays d'Asie, il est indispensable que
nous ayons chez nous de bons rapports
interraciaux. Une tache au service de

laquelle les hommes du nord de f Australie
pourraient donner le meilleur d'eux-
memes.

Ron Lawler
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