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Que veut le Rearmement moral?.

La refonte de la socl6t6 ne peut s'op^rer
en definitive que par la. transformation des
fiommes. Tel est le principe.

Une ecole du changement oQ les hommes
apprennent d rechercher la volonte divine, d
rejecter les valeurs morales et d les rendre
cdntagleuses. Telle est la pratique.

Des equlpes agissantes s'efforpant d'etablir
un dialogue fdcond /d oO r^gne Tantagonlsme,
de guerlr les hommes de leurs prejug6s et
de leurs halnes Jusque dans Tardne socials
et polltique ou dans les relations Interna
tionales. Telle se presents Faction sur le
terrain.

Congu d Torlglne et poursulvl depuis
plusleurs d6cennles par des personnes ani-
m6es par Tld^al Chretien, le R6armement
moral se veut ouvert d des hommes de
toutes croyances dans un respect mutuel et
en vue d'un combat commun pour un avenir
mellleur.
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HISTOIRES VRAIES
Savez-vous, lorsque vos

interlocuteurs ne font qua
se plaindre, lorsque, dans
leur bouche, tout est
catastrophe, cruautd,
misdre, savez-vous leur dire
ce qui redonne espoir et
confiance en rhomme, en
ce vieux Gaulols rdleur et

^olste qu'est le Franpais 7

Tenez, void trois ou
quatre histolres vrales
glan^ ces Jours-cl:

« Mol, J'alme les gens »,
expllque tout de go ce
facteur, quI a refuse une
promotion et reste
« pr^posd » dans une
grande villa du sud-est. En
distrlbuant le courrler, II
distribue aussi bonne

humeur et amitid, un peu de
ce llant dont nous avons

tant besoln.

Dans le minuscule studio
d'un foyer de personnes
Sg^, d'Innombrables colls,
i la salle de bains,
emplissent la baignoire. La
locataire des lleux, trop
percluse, ne peut plus s'en
servlr. Qu'd cela ne tienne I
Son studio sera le relals de

tous les amis qu'elle a
mobilises pour alder les
plus 6prouv6s. Et, pulsqu'on
passe Chez elle d^poser ou
emporter ces colls quI Iront
au LIban ou en Pologne, on
s'arrdte aussI pour prier
ensemble un moment... A

quatre-vlngt quatorze ans,
«tante SImone » n'a pas le
temps de s'ennuyer, elle vlt
pour les autres.

Aux ob^dques d'un ancien
Industrial asslste un

syndlcaliste. Un vral,
combatif, assolffd de Justice,
prdt d payer le prIx pour sea
convictions. Les grdves ne
lul ont pas fait peur.
Autrefols, les deux hommes
s'^talent durement

affronts. Le syndlcaliste en
avalt souffert. Son salaire,
sa promotion, s'en dtaient
ressentls. Puis, peu aprds la
retralte du patron, lls se
rencontrent. lls se mettent d

I'teart pour parler. Le
patron, oul, se met i
genoux devant I'autre et lul
demande pardon. C'dtalt
une des stapes de son
chemlnement. Aujourd'hul,
le syndlcaliste est de ceux
quI I'accompagnent & sa
dernldre demeure.

« Un pdre avalt deux flls, »
mals II n'^talt pas sur son lit

de mort comma dans la

fable. Car, de nos Jours, les
agriculteurs prennent leur
retralte, comma tout le
monde I Get homme, quI fut
un ardent militant de la
FNSEA, un homme pas
commode, para?t-ll, lalsse
done sa ferme, pardon son
exploitation, d ses enfants.
Pour Jouir enfin d'un repos
bien m^rlt^ ? Foin de

cliches I Qua falt-ll ? II se
plonge dans des llvres
d'espagnol. Oul, II apprend
la langue de Cervantds pour
se rendre au Nicaragua. Ld-

bas, les paysans, quI ne
connalssent qua la guerre et
la pauvret^, ont besoln
qu'on les aide. Notre
homme leur transmettra son

experience et son art.

Alors, avis aux
pesslmistes, aux
noirclsseurs de realite, A
ceux quI ne songent qu'd
cultlver leur Jardin ou e
promener leur chien ou leur
chat: II y a toujours quelque
chose e faire dans ce

monde.

MERIDEN

INVITATION d'un lecteur...
d tol, nouveau lecteur.

C'est un ami qui, s'assoclant i une cam-
pagne de promotion de cette revue, a commu
nique tes nom et adresse afin de t'assurer
I'envol gracleux, durant trots mols, de cette
publication.

Changer est un mensuel International, pu-
blie par le RSarmement moral. Peut-§tre en
as-tu dejd entendu parler ?... peut-btre, plutdt,
ne connals-tu pas 7

J'alpense, en tout cas, d I'occaslon de cette
diffusion promotlonnelle, t'adresser, d tol-
m§me, une Invitation :

- une Invitation i lire, blen sur, ce docu
ment et tous les articles quI le composent;
trds vlte, tu te rendras compte qu'll s'agit
molns de theorle et d'argumentatlon que de
t6molgnages, de changements Intervenus dans
tous les domalnes de la vie prlv6e, famlllale,
professlonnelle et polltlque.

- une Invitation d t'Interpeller d ton tour,
tol-mdme, trds simplement.

Longtemps j'al cru que tous ceux quI
s'dtalent lancds dans faction du Rdarmement

moral dtalent de blen braves gens qu'll conve-
nalt assur6ment d'encourager et de soutenir,
mals que leur engagement s'apparentalt d ce-
lul des molnes ou des pr&tres et ne pouvalt
done nullement me concerner directement, nl
s'accommoder de mes obligations et
contralntes d'alors, dans I'enfer de la vie pu-
bllque et professlonnelle.

Quelqu'un a dit: «A la raclne de tout pro-
bldme, II y a des hommes. Les probldmes du
monde refldtent les probldmes de ceux quI y
vivent; reconstruls^ I'homme et vous re-
construlrez la nation. Tout le monde voudralt

voir son volsin changer; tous les pays vou-
dralent voIr le pays volsin changer, mals tout

le monde attend que I'autre commence. SI
Ton veut une solution pour le monde d'au-
jourd'hul, le mellleur point de ddpart est de
commencer par sol-m6me; c'est la conclusion
premldre et fondamentale.»

N'est-ce pas une v6rlt6 premlSre, une Evi
dence mdme, qu'Enongalt ainsi Frank Buch-
man, fondateur du REarmement moral 7

Qu'est-ce que cela a sIgnlflE trEs concrE-
tement pour mol, si Je puls me permettre de
parler de mon expErlence personnelle 7

D'abord la remise en ordre de ma vie pas-
sEe, essentlellement sous forme de rajuste-
ments de comptes, tant d I'Egard du fisc,
qu'avec dIffErentes tierces personnes; puls le
rEglement de mes lltlges Jurldlques et finan
ciers en Instance, de caractEre professlonnel
et prIvE. Tout cela m'a coQtE cher, fort cher
parfols, mals J'al acquls, en Echange, le blen
le plus prEcleux quI solt, d savoir la palx et la
sErEnltE, de sorte que je me sens dEsormals
beaucoup plus dl^onlble - mon Etat actual
de retraltE ne falsant que rendre la chose
encore plus alsEe - et prEt pour engager une
toute nouvelle Etape de ma vie.

Par allleurs, J'al retrouvE la puretE et la
dynamlque de ma fol que J'avals, hElas, durant
de nombreuses annEes, assujettle d mes
commodltEs Egofstes, au point qu'elle ne re-
prEsentalt plus qu'une assurance de recours
d Invoquer en cas de besoln ou de danger.

«Dleu nous parle-t-ll7» Tel est I'un des
thEmes dEveloppEs dans le prEsent numEro.

A nous, d tol, de tenter cette expErlence.
Je t'assure que, personnellement, J'y crols et
Je souhalte que Changer t'alde d en trouver
le chemln.

AUGUSTE BAHUAUD
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Developperment en Asie du sud
LE PREALABLE HUMAIN

Reunis les 16 et 17 novembre 1986 a Bangalore,
en Inde du sud, les chefs d'Etat de sept nations
d'Asie meridionale ont lanc6 xm programme de
cooperation regionale dans leur zone, marquee a la
fois par de graves conflits et par d'immenses besoins.
Englobant un cinqui^me de la race hvimaine, le
S.A.A.R.C. (South Asian Association for Regional Co
operation) rassemble le Bangladesh, le Bhoutan, I'lnde,
les Maldives, le Nepal, le Pakistan et Sri Lanka.
Cette association a 6t6 cr^e lors d'xm sommet similaire

organise en 1985 a Dacca, d I'initiative du gouver-
nement du Bangladesh. «La cooperation regionale
ouvre la voie de I'autosuffisance collective, a declare
& Bangalore M. Rajiv Gandhi, premier ministre indien.

C'est ainsi que nous surmonterons nos problemes de
pauvrete, d'analphabetisme, de malnutrition et de
sante dans nos pays.»
Les responsables de la rencontre «Dialogue pour

le developpement», la septieme du genre, qui a eu
lieu du 28 decembre au 3 janvier dernier au centre
du Rdarmement moral a Panchgani, avaient choisi
cette annee le theme: «le role du S.A.A.R.C. dans

un monde dechire.» Ils visaient a repondre a I'appel
des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres
de cette association:« Que les popxilations de la region,
tout autant que lexirs gouvemements, soient les
artisans de cette cooperation et participent a I'eta-
blissement du climat de confiance necessaire.»

L'un apres I'autre, de longs trains
deversaient dans la gare de Dadar, ̂
Bombay, quelques fournees de plus des
deux millions et demi de banlieusards

de la metropole indienne. D'autres se
cramponnaient de leur mieux pour pou-
voir repartir ^ bord de la rame brin-
queballante.

Nous attendions depuis 6 heures du
matin I'arrivee du Calcutta Mail, a bord
duquel devaient arriver six personnes du
Bangladesh se rendant k la conference
de Panchgani, i 200 km plus au sud.

On annonfa une heure de retard...
puis deux heures. En fin de compte, ce
furent cinq heures. II y avait eu un
deraillement quelque part. J'etais dans
une sorte de torpeur, etant moi-m6me
arriv6 directement d'Angleterre
quelques heures auparavant. Mais le
spectacle, les bruits, les odeurs s'impo-
saient puissamment ̂  mes sens au fur
et a mesure que nous plongions dans la
vie de Bombay.

Enfin, le Calcutta Mail entra en gare.
Nos amis bengalais attendirent patiem-

pmm

ment pendant que nous faisions la queue
et marchandions avec le taxi qui allait
nous conduire a Panchgani. Tres anime,
notre chauffeur sikh doublait, en pre-
nant tous les risques, camions sur
charges, scooters, voitures ou chars-a-
boeufs. Tout autant que sa fagon de
conduire, les paysages nous coupaient
le souffle. A dix heures du soir, apres
quatre jours de voyage, nos Bengalais
arrivaient zAsia Plateau, le centre du
Rearmement moral, a 1.400 metres
d'altitude.

Parmi les deux cent cinquante par
ticipants, beaucoup avaient eu un voyage
riche en aventures. Deux jeunes avocats
du Cachemire avaient ete bloques pen
dant des heures dans un tunnel de I'Hi-

malaya. Un groupe de Cor6ens avaient
voyage sept jours d'affilee... pour arri
ver vingt heures avant de devoir repar
tir ! Le chef d'un groupe ethnique du
nord-est avait reve, la nuit de NoSl,
qu'il 6tait a Panchgani. II avait alors
brave mille et une difficultes pour y
arriver le 30 decembre.

Bref, la ddtermination qui avait
amene chacun ne pouvait que contri-
buer a enrichir la rencontre. C'est ce

qui devait se passer.

Le lendemain matin, un mince rideau
de brume cachait a notre vue les vallees

Le centre de conferences Asia Plateau



La vall6e du Kudal, vue d'Asia Plateau

profondes qui se creusaient a nos pieds
et le soleil levant illuminait les flam

boyants et les bougainvilliers du pare.
Les jeunes champs de mats semblaient
vibrer sur la terre rouge de la ferme
d'Asia Plateau. Derri^re nous, la falaise
se poursuivait jusqu'^ I'horizon.

«Dans le jargon des managers, af-
firma le ministre des Affaires etran-

geres du Bhoutan, M. Lyonpo Dawa
Tsering, atteindre un plateau, c'est
perdre tout espoir de nouvelle promo
tion. Mais ceux d'entre nous qui vivons
dans des pays de montagnes savent
qu'un plateau eleve permet de contem-
pler le panorama dans toute sa diver-
site, de faire le point sur notre vie, sur
notre environnement.»

Deux grands couronts

«Le r61e du S.A.A.R.C. dans un

monde dechire. » Tel etait le theme de

la rencontre. Soulignant les signes d'es-
poir que cette nouvelle cooperation re-
gionale permettait, le ministre jeta un
regard honnSte sur les seize ans durant
lesquels il avait represente son pays dans
les instances internationales.

Trouvant regrettable que «les valeurs
morales soient si peu considerees dans
les couloirs des organisations internatio
nales ou sont prises des decisions
concernant I'avenir de I'humanite », le
ministre a pr6cise que « ni les Nations
Unies ni le S.A.A.R.C. n'atteindront
leurs ideaux sans que la nature humaine
ne subisse de profondes transforma
tions. »

«Dans la mesure ou I'objectif du
Rearmement moral est « de susciter le
changement dans le coeur et dans I'es-
prit des gens et de deraciner la corrup
tion de la vie de chacun, a-t-il ajoute,
on peut dire que le S.A.A.R.C. et le
Rearmement moral travaillent pour les
memes buts.»

« Dans notre partie du monde, a de
clare de son cdte le journaliste Rajmo-
han Gandhi, chef du bureau de YIndian
Express d Madras, deux grands cou-
rants se font sentir: d'une part, celui
de la haine, de I'hypocrisie, des accu
sations selectives, du fanatisme. De
I'autre, celui du bon sens. La creation
meme du S.A.A.R.C. prouve la valeur
de ce dernier. Pourtant, en Asie du sud,
nous sommes hdlas, trop familiers de
I'autre courant, de la cruelle rdalite des
haines, des accusations, des bains de
sang. Cette rencontre a et6 precisement
conpue pour que les efforts tout simples
deployes par des citoyens ordinaires ai-
dent les chefs de gouvernement et leurs
ministres.

Le gouvernement du Bangladesh, h
qui revient I'initiative de la creation du
S.A.A.R.C., etait represente par Sayed
Muzzim Ali, conseiller politique a I'am-
bassade de son pays a Delhi. En pre-
sentant la delegation venue de Dacca,
M. Ali a evoqud «la naissance doulou-
reuse » de son pays lors des deux guerres
d'independance de 1947 et de 1971,
ainsi que «les migrations de masse, les
souffrances indicibles de la population
et les innombrables actes de violence
que cela avait entraines. »

« Le peuple du Bangladesh a eu plus
que sa part, a-t-il ajoute. II est gran-
dement temps d'engager un combat
commun contre les ennemis de tous que
sont la misdre, la faim, I'analphabe-
tisme et la malnutrition. Nos peuples
d'Asie du sud sont determines a ne plus
vivre sous I'emprise de leur passe, mais
h se forger un nouvel avenir. »

Pordonner
sinon oublier

Durant les six journees que nous avons
passees a Panghani, la realite de ces
souffrances 6tait constamment prd-
sentes a tous les esprits. Quelques-uns
des Bengalais avaient combattu durant
la guerre de 1971 - une guerre qui
s'6tait soldee par des milliers de morts
- ou y avaient perdu des proches. Na-
turellement, il leur dtait penible de se
retrouver face k ceux qui etaient venus
du Pakistan. Pendant plusieurs jours,
ils ne s'adresserent pas la parole. Mais
le message de pardon et de reconcilia
tion qui se degageait de la plupart des
interventions contribua a declencher un

processus de gudrison.

Un des Pakistanais, consultant en de-
veloppement international, demanda aux
Bengalais de pardonner « ce qui s'etait
produit durant ces moments de folie »,
meme s'ils n'arrivaient pas a I'oublier.
Une autre personne de la meme dele
gation leur adressa une demande simi-
laire.

« Merci, devait leur repondre Mme
Selina Hossein, ecrivain de Dacca. J'ai



connu dans ma vie ma part de souf-
frances mais, k partir de maintenant, je
vais tout pardonner - et tout oublier.
J'ai fait id une experience capitale. Je
vais desormais me mettre £l I'ecoute de
la « voix intdrieure ». C'est en allant de
porte en porte que nous gu6rirons les
blessures.»

Par ailleurs, un grave problfeme op
pose egalement les Bengalais aux In-
diens: I'afflux d'immigrants clandestins
du Bangladesh dans les Etats du nord-
est de rindeC). Ce phenom^ne a cause
k plusieurs reprises des incidents extrd-
mement graves et violents en Inde.
Les Bengalais venus kAsia Plateau y

avaient ete invites par un groupe
compose d'une chretienne, ancien de
pute representant une ethnie minori-
taire dans le nord-est de I'lnde (les
Nagas), d'une femme sikh, Mme Sah-
ney, et d'une hindoue, Sushobha Barve.
Celles-ci s'etaient egalement rendues k
Sri Lanka.

Serment

Mme Sahney confia aux participants
que la plupart des Sikhs se refusaient
k justifler I'assassinat d'Indira Gandhi,
malgre ce qu'ils avaient ressenti lors de
I'attaque du Temple d'Or. « Les jeunes
qui ont commis ce meurtre, a-t-elle pre
cise, I'ont fait en violation de leur reli
gion, qui nous interdit d'attaquer une
personne desarmee, ̂  plus forte raison
une femme. Ils avaient aussi vioie le
serment qu'ils avaient prlte de la pro-
teger. Malgre cela, a-t-elle conclu, et
malgre tout ce que nous avons fait pour
ITnde, le Sikhisme est maintenant as-
simiie au terrorisme.»

Mme Sahney a ajoute que sa durete
interieure avait fondu lorsqu'elle avait
constate que sa compagne hindoue,
Sushobha, ne justiBait pas les actes de
represailles hindous contre les Sikhs
apres la mort du premier ministre, mais
qu'elle en prenait sur elle la responsa-
bilite. « Moi qui suis mSre et grand-
mbre, dit-elle en conclusion, je vous dis
le cri de mon coeur: unissons-nous, tra-
vaillons pour la paix, I'hannonie et le
progres, pour que nos enfants n'heritent
pas de nous la haine et la rancoeur.»

Entre Sri Lankais

De Sri Lanka etaient venues six per-
sonnes, y compris un partisan de la cause

(1) Voir Changer N-184

6

tamoule vivant en dehors de son pays.
Lors des reunions, la prdsentation des
« faits » sur les divisions de I'ile fut faite
avec beaucoup de franchise - mais dans
un climat de tension peine voil^.

Puis une Cinghalaise s'excusa pour
les excds commis par sa communaut6
et dit sa determination k poursuivre le
dialogue et organiser des s6minaires
rassemblant des Sri Lankais de toutes
origines. Une religieuse catholique, en-
seignante, confessa qu'elle et beaucoup
d'autres avaient « seme la haine pour
recolter maintenant la violence.» « Nous
devons apprendre ̂  ecouter les jeunes
Tamouls et comprendre leurs besoins,
leurs souffrances, leurs privations »,
conclut-elle.

Enlln une Cinghalaise issue d'une fa-
mille eminente, qui avait eu un entre-
tien personnel avec I'activiste tamoul,
promit de I'aider i retourner un jour
« dans son pays qu'il aime tant.»

Nous avons vu ainsi se derouler sous
nos yeux un vaste panorama d'expe-
riences et de convictions etonnantes.

Ainsi de ces deux Harijans (anciens
intouchables) de Delhi: des hommes
sans haine, travaillant pour la dignit6
et I'unitfi de leur communaut6. Ainsi les
deux avocats du Cachemire, qui 6taient
d6j£l venus k Panchgani six ans aupa-
ravant, repartirent cette fois-ci d6cid6s
h parler k la t616vision « du changement
et des valeurs morales absolues qui, avec

I'aide de Dieu, avaient depuis la
base de leur vie.»

Un Australien a dit son besoin de
repentance pour la destruction du peuple
aborigine; des Britanniques ont pris
doulbureusement conscience des maux
causes par le colonialisme; des Japo-
nais, se rappelant I'occupation de la Co-
r6e par leur pays, dirent leur intention
d'apprendre la langue cor6enne afin
d'etre en mesure de gu6rir une division
1^ aussi ancestrale.

Fll conducteur

II y avait 6galement quelque trente
jeunes, travaillant dur pour prendre soin
des deux-cent cinquante participants ̂
la rencontre. Ils avaient, eux aussi, des
convictions ̂  partager, tel cet 6tudiant,
« propri6taire » d'environ mille livres de
biblioth^ue qui s'etaient « accumul6s »
chez lui depuis 1977 et qu'il 6tait en
train de rendre ou de rembourser.

Fil conducteur de tous ces ̂ changes
- y compris ceux portant sur le dlve-
loppement et sur les institutions -: sur-
monter les divisions, transformer la
nature humaine, ce facteur sans lequel,
selon le ministre des Affaires 6trang6res
du Bhoutan, le S.A.A.R.C. n'atteindrait
jamais ses nobles objectifs.

MICHAEL BROWN

LE TEMOIGNAGE
DE DEUX INTOUCHABLES

RANJT SINGH

« Quand le mahatma Gandhi est venu
k la Nouvelle-Delhi, il a habit6 dans un
quartier de Harijans (ceux qu'on ap-
pelait les «Intouchables »). C'est celui
oil j'habite. Depuis, beaucoup de res-
ponsables politiques et des chefs reli-
gieux sont venus sur ces lieux, mfime
de I'fetranger. Beaucoup ont essayfi de
changer nos conditions de vie. Les gens
du R6armement moral sont les premiers
qui nous ont donn61'idfee d'6couter notre

voix int6rieure. Ils nous ont aussi donn6
une vision, non seulement de ce que
nous pourrions faire pour nous-mdmes,
mais pour la soci6te entiere et pour
notre pays.

Nous hal'ssions les Hindous qui nous
avaient exploit6s. Mais quand nous
avons vu r6unis des gens de races et de
pays diff^rents, nous avons trouve un
espoir nouveau et compris que nous



pouvions faire ensemble quelque chose
pour le monde dans lequel nous sommes.
Certains d'entre nous out pris des de
cisions pour vivre differemment et en
ont fait part aux autres.

Decision

J'ai deux enfants. Ils ont beaucoup
souffert par ma faute. Je buvais. Je
battais ma femme. Les gosses ne rece-
vaient pas assez a manger. Parfois, le
soir, ils allaient se coucher affames. A
cause de mon comportement, j'ai perdu
des amis. Des parents m'ont aussi reni6.
Seul mon pere, qui s'adonnait egale-
ment a I'alcool, avait trouv6 en moi un
compagnon de beuverie. Un jour, j'ai
decide que j'allais prendre au serieux
les criteres d'honnetete, de purete, de
d6sinteressement et d'amour absolus.

«Je travaille comme coursier ^ la

perception des impots fonciers de Delhi.
Je transporte les dossiers du bureau de
mon patron aux differents services. II y
a une cinquantaine de chefs de service.
Je me faisais environ vingt roupies de
« pourboire » par jour. En y reflechis-
sant, je me suis dit que j'etais sur une
mauvaise pente et que ce n'6tait pas
conforme a I'honnetete absolue. Dans

de telles conditions, Dieu ne pouvait pas
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m'utiliser pour aider d'autres a changer.
Je decidai de ne plus me laisser cor-
rompre. Un jour j'en parlai a mon pa
tron. II me fit asseoir, me scruta sans
rien dire pendant de longs instants puis
me f61icita. « Mais n'en parlez a per-
sonne, dit-il. Notre section a deja une
mauvaise reputation et cela I'aggrave-
rait. » J'avertis de ma decision les chefs
de service qui me soudoyaient. « Pour-
quoi refuser ? Si tu trouves que ce n'est

pas assez, nous te donnerons plus. » Mais
j'avais fermement decide de ne plus ac
cepter cet argent.

« J'en parlai h ma femme : je ne lui
rapporterais d6sormais que de I'argent
honnetement gagn6 et il lui faudrait
tenir le m6nage avec cela. Elle pleura
d'dmotion devant mon changement
d'attitude. Maintenant elle et moi ai-
dons sur cette voie d'autres families du
voisinage.»

BABULAL

« Quand Rajmohan Gandhi a amene
la premiere equipe du Rearmement mo
ral ^ Delhi, il y a eu beaucoup de t6-
moignages personnels. Mon ami Ranjit
a commence a ecouter sa voix inte-
rieure. Puis il voulut nous persuader
tous d'en faire autant. II ne m'a pas
lache jusqu'a ce que j'en fasse I'expd-
rience moi-meme.

« Comme il me poursuivait avec son
id6e, je me suis dit: pourquoi ne pas
essayer aprds tout ? A ma surprise, une
pensee trbs claire jaillit k mon esprit.
J'avais beaucoup d'amis mais j'etais tout
le temps en train de malmener quel-
qu'un ou de me bagarrer. A la longue,
je m'etais fait des ennemis. Quand on
me voit, je n'ai pas I'air costaud mais
generalement je I'emportais. J'ai done
pense : va t'excuser et demander pardon
k tous ces gens que tu as brutalises.
L'idee m'a fait profondement -reagir. Je
I'ai partagee avec Ranjit, ainsi que mes
reticences. II m'a simplement dit d'aller
de I'avant. Comme si c'6tait facile!
Toutes sortes de peurs traversaient mon

esprit: si je m'excusais, que m'arrive-
rait-il ? Et si mes ennemis s'attaquaient
h moi ? Mais je me trompais. Non seu-
lement je fus pardonne mais chaleureu-
sement accueilli. On but du the, on
parla ensemble et d'anciens adversaires
sont devenus mes meilleurs amis. Cette
experience a renforce ma foi en Dieu.

« J'appartiens k une communaute qui
a terriblement souffert. Nous n'avions
pas le droit de nous montrer sur la
route : 11 fallait nettoyer les lieux avant
le lever du soleil. Nous ne pouvions pas
puiser de I'eau aux memes puits que les
autres. Vous imaginez la colere accu-
mulee en nous. Tant de cruaute n'existe
plus aujourd'hui. Pourtant la tentation
de se venger peut surgir. Mais ^ quoi
bon trailer les autres comme ils nous
ont traites ? C'est contraire a la volonte
de Dieu. II a cree le monde et nous
devons vivre selon sa volonte, en appre-
nant 4 aimer ceux qui nous ont fait
souffrir. »

Babulal est le president d'une impor-
tante organisation d'Harijans ^ Delhi.

RECONCILIATION AU VILLAGE

Villageois indlens

II a fallu du temps, mais aujourd'hui
enfin on comprend que le developpe-
ment rural n'est pas qu'une affaire d'ar-
gent ou meme de technique. II est un
moment au cours du processus de de-
veloppement oh la nature humaine, elle
aussi, doit etre « d6veloppee ». Shailen-
dra Mahalu est un de ceux qui en ont

fait I'experience. Membre d'une tribu
adivasi (les arborigdnes de I'lnde),
Shailendra travaille actuellement au
d6veloppement rural.

SUITE PAGE 12



Combien j'aimerais pouvoir dire comme vous qua
]'€j'entends la voix de DIeu et qu'elle m'Indlque ce

que je dols faire t » Cette exclamation d'un professeur
n^rlandals qui a r^cemment accuellll un ami anglais et mol-
m§me m'a fait saisir d quel point le d^slr de pouvoir dls-
cerner la volont^ divine, latent chez beaucoup de Chretiens,
est cependant si souvent frustrd. Elle m'a aidd 6galement
a me poser la question sulvante de fapon aussi r^allste que
possible: «A quels moments de ma vie puls-je dire que
DIeu m'a parl6 ou qu'll m'a slgnlfl6 sa volont6 ? »

Mon ami et mol-mSme avions simplement fait part £l nos
hotes, dans le flot de la conversation, de quelques expe
riences personnelles dans ce domalne. Pouvals-je afflrmer,
en ce quI me concerne, qu'd ces occasions DIeu m'avalt
r6ellement parie ?

Comme beaucoup de Chretiens, en partlculler ceux quI
ont ete exposes e rinfluence de Frank Buchman, Je m'ef-
force jour apres jour de reserver un moment consequent,
au revell, pour m'ouvrir dans le silence e ce que DIeu -
employons plus modestement I'expresslon: ma volx Inte-
rleure - pourralt vouloir me dire pour le deroulement de
ma journee, sur ma vie en general, mes relations avec au-
trul ou encore, retrospectlvement, sur ce que j'al vecu le
jour precedent.

Cette pratique quotldlenne m'apporte une perspective plus
large, me permet d'aborder les aieas de la vie avec plus
de serenlte. Parfols aussI ces Instants m'aldent e appre-
hender des necessltes que j'avals oubliees ou quI ne
m'avalent pas effleure jusque-ie: un ami A voir, quelqu'un
quI a besoln de mes prieres, une lettre a ecrire, une de
marche a entreprendre...

Au regard des reclts que nous trouvons page apres page
dans I'Anclen ou le Nouveau Testament, ce contact avec

ce quI devralt etre une force permanente dans ma vie me
parait souvent blen pauvre.

Des Injonctlons divines qui jalonnent les Ecrltures, je ne
rappelleral Id que les plus evidentes, A commencer par les
dialogues partlcullerement expllcltes que DIeu entretenalt
avec Adam, Eve et Cam. Puls No6, quI reput les ordres les
plus precis, allant jusqu'aux dimensions exactes de I'arche
A construire. La llste est longue et la nature des conver
sations quI s'Instaurent entre DIeu et son peuple s'avdre
des plus concretes: « Le Seigneur dit ̂  Abraham... Le Sei
gneur se tenalt devant lul (dans un r§ve) et lul disalt... DIeu
r6torqua a Moise... Pour la troisi^me fols, le Seigneur ap-
pela: « Samuel I »... L'EsprIt du Seigneur fondit sur David...
Le Seigneur ajouta cet autre message... II donna I'ordre d
J6r6mie... Le Seigneur Interpella Job... » Dans I'Anclen Tes
tament, le mot esprit (ruah en h6breu, pneuma en grec)
signlflant souffle, air, vent, Sme, apparait 378 fols I

Directives

L'ange quI, dans ces textes, sert parfols d'lnterm6dlalre
entre DIeu et son peuple devlent trds actif dans le Nouveau
Testament. D'autre part, I'expresslon Salnt-Esprit fait Irrup
tion dans la bible avec la venue de J6sus: « Un ange du
Seigneur apparut a Zacharle... A Joseph dans un rSve...
L'ange entra chez Marie et lul dIt... L'EsprIt de DIeu condul-
slt J6sus dans le desert... Le Salnt-Esprit dIt a Philippe...
Cornellle eut une vision: II vlt clalrement un ange de DIeu
entrer chez lul et lul dire... Le Salnt-Esprit les empScha
d'annoncer la parole de DIeu dans la province d'Asle

DIEU NOUS
par Jeon-J

Ce folsonnement de directives, de recommendations ou

de mises en garde a-t-ll cess6 de se faIre entendre a notre
dpoque ? On me dira que les r^its de ta bible couvrent
une longue p6rlode tout en ne concernant, en dernlere ana
lyse, que quelques dizalnes de prophetes et de messagers.
Pares sont les figures de passage, comme le centurion Cor
nellle, quI ont trouvd la grAce d'etre mentlonn^es dans ces
chronlques pour avoir repu des messages partlcullers. Est-
ce A dire qu'll n'y a aucun espoir pour nous autres simples
quidams ?

Un verset de Samuel nous dIt: « En ce temps-l^, II 6talt
rare que le Seigneur parle directement a un homme ou lul
accorde une vision... » Les blographes du XP slecle avant
J^sus-Chrlst avalent-lls ainsi la meme Impression que nos
contemporalns ? DIeu cesse-t-ll parfols de parler ?

Interpellations

Ces considerations pourralent ouvrlr tout un debat theo-
loglque, ce que nous ne saurlons entamer Id. En simpllflant
quelque peu, on pourralt dire que I'actlon de I'EsprIt, telle
qu'elle est decrlte dans la bible, est de I'ordre de la Re
velation, constituant une entlte blen distlncte et se rappor-
tant A I'Instltutlon progressive de I'Egllse.

Le souffle de DIeu dans nos vies personnelles est d'un
ordre legerement different. C'est un phenomene sur lequel
la Reforms a blen sur mis I'accent, mals aussI Vatican II,

quI preclsalt que I'Egllse ne se construlsalt pas seulement
par la vole des moyens Instltues mals aussI par I'Inflnle va-
riete des dons que chaque personne « a le drolt et le devoir
d'exercer dans I'Egllse et dans le monde, pour le blen des
hommes et redlflcatlon de I'Egllse, dans la llberte du Salnt-
Esprit, qui souffle ou II veut... »<".

En rappelant ces evolutions, nous devons cependant nous
metier de la tendance a attrlbuer a DIeu ce quI est souvent
simple affaire d'intultlon. II y a eu dans ce domains tant
d'abus et tant d'actes de folle collective psrpetres par des
Indlvldus quI, se pretendant Inspires, ont cru pouvoir Se
passer des consells de sagesse de leurs proches ou de
I'Egllse. Le Pere Congar a ralson de rappeler: « En depa
d'une vision Immediate de DIeu sans concept cree, 11 n'existe
pas de perception de DIeu et de son action quI ne passe
par nos propres ressources mentales et ne solt meiee A
celles-cl. Saint Augustin etait sage quI, parlant de son

8



•ARLE-T-IL ?
;ques Odier

inspirateur, se demandait: « Etait-ce moi-m§me ? Etait-ce
un autre ? Etait-il hors de moi ou en moi ? Je I'ignore...»

N'avons-nous pas, les uns et les autres, ressenti d cer
tains moments, dans notre for Int6rleur, des Interpellations
qui pouvalent prendre parfols une forme trds concrete,
comme si des mots, des phrases, retentlssalent A notre es
prit ?

Je me rappelle comme si c'^talt hier cette Illumination,
aussi soudalne qu'lnattendue, quI m'avalt salsl d vingt-et-
un ans, comme si quelqu'un me disalt: «Ton pdre t'a
beaucoup manqu6. » En quelques Instants, le film de mon
adolescence avalt d6fll6 dans mon esprit, 6clalrant le lien

de cause ̂  effet entre la mort de mon p§re - lorsque j'avals
neuf ans - et la tlmldlt6, le complexe d'lnf6rlorlt6 quI
m'avalent, pendant des ann6es, lsol6 des autres. II est
dtonnant de constater d quel point une Intuition profonde
peut, d'un seul coup, rempllr un vide et changer le cours
d'une vie.

Je me rappelle aussI un autre de ces Instants privll6gl6s.
Apres des mols de d^sesp^rance sur moi-mSme, alors
mSme que tout en moi se raldlssalt contre ce que DIeu
pouvalt me demander, j'al pergu, avec la plus grande net-
tet^, cet dclalrcissement; « Je t'al appeld non parce que tu
es capable de vivre ce que j'attends de tol, mais blen parce
que tu en es Incapable par tol-mSme. » Ld aussI, les mor-
ceaux du puzzle reprenalent leur place; je pouvals repartir
a neuf.

Attente

SI ce sent parfols des flashes distlncts quI s'Imposent A
notre esprit, nous pouvons ressentir dgalement I'actlon de
r Esprit par des sortes de certitudes intdrleures. Comme si
■'agitation cessalt en nous pour faire place A une tranqullle
assurance, ou A un sentiment de jole Inddfinlssable. Dans
son llvre Sagesse d'un pauvre'^', Elol Leclerc 6crlt: « Ce quI
nous aide A voir ou est I'lnsplratlon et ou est I'lllusion: la
palx de r§me. »

(1) II taut signaler, parmi les penseurs cathollques, Alphonse
Gratry, prdtre de I'OratoIre au XIX° sidcle. Dans un recuell Intitule
Les Sources, II a Insists sur le fait que « DIeu parle sans cesse,
comme le solell Sclalre toujours » et sur rimportance pour tout
homme de I'Scoute du « maftre IntSrleur».
(2) Je crols en I'Esprlt Saint, Cerf 1979.

Blen sur, I'homme press6. Impatient, flg6 dans le souci
de son Image, peut ne pas reconnaitre ces moments-l^.
Imaglnons ce que pourralent 6tre nos ItlnSralres personnels
si nous savions accueillir ces certitudes, meme s'll faut par
fols savoir attendre.

Que de separations et de divorces seraient evites si nous
falslons davantage confiance, a I'age des premiers amours,
A ces certitudes Int6rleures plutdt qu'a nos seuls sentiments
ou e nos instincts I

Que faut-ll done dans le deroulement de nos existences
pour que de telles convictions s'Imposent ainsi a notre etre
intlme ?

Ecoutons SImone Weil quI, agnostlque, a regu a plusleurs
reprises ces certitudes Int6rleures, dont une fols a I'abbaye
de Solesmes, ou elle dit que le Christ lul-m&me 6talt des-
cendu et I'avalt prise. « Les blens les plus pr6cleux, 6crlt-
elle, ne dolvent pas &tre cherch6s, mals attendus. » Et elle
poursult; « Nous sommes comme des plantes quI auralent
pour unique choix de s'exposer ou non a la lumiere. » II
ne s'agit pas d'une attente passive, mais d'une attention
fiddle et vigilante, « quelque chose de plus Intense que toute
recherche.

Obeissance

La seconde disposition est une attitude de remise de tout
notre dtre a DIeu. Souvent nous souhalterlons rdcolter les
fruits sans avoir A planter I'arbre, c'est-d-dire a recevoir
I'lnsplratlon divine alors que notre coeur est allleurs. Parlant
de I'oralson, Andrd Sdve dIt trds justement: « Le premier
test de notre sdrleux, c'est la nettetd de notre rupture avec
ce que nous falslons juste avant. » Et II ajoute que tout
ddpend de la «fermetd palslble » avec laquelle nous ddcl-
dons de consacrer du temps a DIeu®

Les certitudes Intdrleures, pour se manlfester, demandent
aussI un coeur simple. Elles ne sont pas de I'ordre de la
connalssance, mals de I'expdrlence. Elles sont accesslbles
d I'homme le moins instruit. Les tdmolgnages que ce nu-
mdro de Changer donne par allleurs d'un intouchable et
d'un reprdsentant d'une tribu primitive de I'lnde corrobo-
rent ce dont j'al dtd le tdmoln lors de nos diffdrents sdjours
dans ce pays. J'al eu malntes fols I'occasion de constater
la perception extraordinaire que les Indlens les plus mo-
destes, pour ne pas dire les plus misdrables, avaient de
leur voix Intdrleure. De quol faIre honte au chrdtlen que je
pensals dtre I

Ce ddtour par I'Orlent non chrdtlen nous permet d'dlarglr
notre propos et de revenir a notre dvocatlon du centurion
Cornellle. SI «I'Esprlt souffle ou II veut », cela veut dire -
mdme si nous paralssons contredire ce que nous avons dcrit
plus haut - que tout homme, quel que solt son bagage
philosophlque ou rellgieux, est susceptible d'entendre la voix
quI parle en son coeur. Qu'll identlfle son auteur n'a sans
doute pas autant d'importance que sa promptitude d aglr
selon ce qu'll pergoit. Un jour viendra peut-dtre ou, d'obdis-
sance en obdissance, II pourra dire: « DIeu m'a parld » et
ou II se mettra de lul-mdme en Sa prdsence.

JEAN-JACQUES ODIER

(3) Editions franciscaines.
(4) Attente de DIeu, Fayard.
(5) Trente minutes pour DIeu, Centurion.



OUGANDA

LE LENT CHEMIN
DE LA RECONSTRUCTION

A propos de ce pays de Vest africain qui n'a pas connu la stabilite politique depiiis des annees,
ou I'Etat n'a longtemps servi que la minoritS qui jouait son jeu, ou I'on annongalt recemment

que soixante-dix personnes Staient mortes du cholSra dans la capitale meme, le znonde s'interroge
sur les chances que Yoweri Museveni, arriv6 au pouvoir il y a un an, a de rSussir
la reconstruction nScessaire. Nous avons demands d un ami de retour de Kampala

les impressions qu'il a relevSes lors de son recent sejour.

CHANGER: Quelle atmospMre avez-
vous trouv^e ̂  votre arriv6e ?

- Cela faisait six ans que je n'etais
pas revenu. De I'aeroport jusqu'au vil
lage, j'ai trouv6 un accueil 6tonnam-
ment chaleureux. Dans le passe, on se
m6fiait de celui qui venait de I'etranger.
Aujourd'hui, apres toutes les epreuves
que notre pays a subies, on se souvient
de la qualite de vie sous la colonisation :
I'ordre social regnait, on etait prot6ge,
on avail des medicaments. Aujourd'hui
on associe a ce passe celui qui revient
d'Europe.

Apres tout ce qu'on entend sur la vie
en Ouganda, j'ai trouve une honnetete
^ laquelle je ne m'attendais pas. On ne
m'a pas vole mes bagages. Les mili-
taires des deux controles que nous avons
eus sur la route de I'aeroport se sont
montres tres courtois, bien que notre
voiture fflt chargee au-dela de sa ca-
pacite. Je crois que la malhonnetete se
trouve concentree a un plus haul ni-
veau.

Nous sommes arrives a Kampala k
la null tombee. II y avail beaucoup
d'animation dans les rues. Un obser-

Une vue

aMenne

de Kampala.

vateur europeen m'a confirme qu'il y a
un an on s'enfermait chez sol des 17

heures pour n'en ressortir qu'apr^s 8
heures le lendemain matin. Tout le

monde avail peur. Maintenant, on n'he-
site pas a aller au theatre jusqu'a mi-
nuit.

J'ai bien sur aussi 6te frappe par la
pauvret6 de beaucoup de gens, dont cer
tains n'ont pas de vetements corrects k
mettre. J'ai vu des enfants de deux ̂

cinq ans, maigres, sales et negliges trai
ner dans la boue. Cela m'a fait mal. Je

me suis demande ce que faisaient leurs
parents. Une grande inconscience de-
meure dans les esprits.

- Y a-t-il assez ^ manger, aujour
d'hui en Ouganda ?

- II y a beaucoup a manger, grdce au
climat favorable. Ce qui pose probleme,
c'est le prix des denrees dans les villes.
La situation est rendue difficile par le
fait qu'on raisonne en fonction du dollar
americain qui, en Ouganda, a un pou
voir magique. Cela bouleverse I'econo-
mie interieure. Quand j'etais jeune, le
dollar valait sept shillings ougandais.
Aujourd'hui, il vaut 1 400 shillings au
taux officiel et atteint 10 000 shillings
au marche noir. A Kampala, un fonc-
tionnaire moyen gagne 50 000 shillings
par mois, officiellement I'equivalent de
36 dollars. La meme somme echangee
au march6 parallele permettrait tout
juste d'acheter trois croque-monsieur k
Paris.

- On imagine ce que doit coflter ^
i'Etat i'achat des voitures ofncielles, le
salaire des diplomates en poste ̂  I'etran
ger, i'entretien des ambassades!

- Nous avons un ministre, M.
Chango Macho, charge des ressources
mini^res, qui est tres conscient de cette
question. Son pr6ddcesseur avait



commande une grosse Mercedes qui
n'est arrivee qu'apres le changement de
r6gime. Notre ministre actuel n'en a pas
voulu. « J'aurais honte de monter dans
cette chose-la, a-t-il dit. On s'est battu
pour les pauvres; ce serait les trahir
que d'accepter maintenant ces objets de
prestige.»

II ne bolt pas non plus de biere im-
portee mais prefere consommer les bois-
sons locales. On raconte qu'une chambre
lui a et6 reserv6e, lors d'un sejour en
Europe, dans un hdtel quatre etoiles ̂
900 F. la nuit. II s'est montre un peu
surpris k son arrivee, affirmant n'avoir
meme pas de lit chez lui, et, le lende-
main, tout ministre qu'il etait, il s'est
installe dans un hotel plus modeste sans
informer qui que ce soit. Je souhaiterais
que bien d'autres ministres adoptent son
attitude.

- Revenons, si vous le voulez bien, an
coAt des denr6es aiimentaires A Kam-

- "Les sp6culateurs ont aussi profite
de la situation. Quand Yoweri Muse
veni a pris le pouvoir en Janvier 1986,
11 y avait pdnurie de sucre. Autorisation
a 6t6 donnee d'en importer, mais les
hommes d'affaires ont fait des stocks

qu'ils n'ecoulaient que goutte-A-goutte.
Le ministre du commerce a ete mis en

prison pour corruption et un systbme de
distribution directe a ete mis en place
par le gouvernement, les responsables
des comit6s de village venant chercher
leur quote-part.
- Qu'est-ce qu'un comitA de village ?
- Elu par la population, il est cha-

peaute par des comit6s de district, eux-
memes chapeautes par d'autres comites
rdgionaux. S'il y a un probleme de d6-
linquance ou autre qui se pose, on pent
s'adresser au comite de village. II est
aussi charge de surveiller les allees et
venues. Dans le passe, on cachait les
suspects et cela creait des problemes.
Maintenant, on doit annoncer a I'avance
les visiteurs que Ton attend. Mon arri
vee ehez mes parents n'etait pas annon-
cee, bien sur, car il n'y a pas de
telephone. II y avait beaucoup de monde
chez nous le soir de mon arrivde, y
compris le responsable du comite. On a
fait la fete jusqu'a deux heures du ma
tin. II n'y avait pas de mdfiance dans
I'air. On pense que la souffrance ap-
partient au passe.
- Que dire des combats qui se pour-

suivent dans ie nord du pays ?
- Je regrette beaucoup qu'il y ait

encore cette espece de rebellion dans le

Dans les

villages,
on ne souffre

pas de la falm.

nord. Ceux qui continuent de se battre
ainsi tuaient des innocents quand ils
dtaient au pouvoir et ils n'acceptent pas
d'avoir perdu leur place.

Je vois le combat que nous menons
comme celui qui se mAne entre le vice
et la vertu. On n'extirpe pas le vice si
facilement. II faudra du temps.

- On dit que I'armAe, bien que plus
discipiin6e que celie des regimes pr6c6-
dents, porte encore atteinte aux droits
de i'bomme. Qu'en est-il ?

- L'armee est disciplinde. Bien stir,
les soldats ne sont pas des anges, et il
y a des cas isoles d'indiscipline, qui font
I'objet de sanctions. Mais je pense que
notre armee est comparable a toute ar-
m6e en guerre.

- Les trAs jeunes soldats remarqu6s
il y a un an au sein de cette arm6e y
sont-iis toujours ?

- Oui. En Europe on a du mal A
comprendre qu'ils sont orphelins, leurs
parents ayant ete massacres. Museveni
les a integres dans son armee. Ils ont
mdri avant I'age par les epreuves qu'ils
ont traversees, ils ne prennent pas leur
fusil pour des jouets. Ils sont encadr6s
par les plus grands. Ils boivent du coca
ou du fanta quand leurs aines preferent
la bidre. J'en ai rencontre quelques-uns.
Beaucoup d'entre eux considerent Mu
seveni comme un grand frAre.

- Que pensez-vous de Yoweri Muse
veni et que dit-on de lui, un an aprAs
son arrivAe au pouvoir ?

- A chaque changement de regime,
on espAre que le nouveau venu vous
soulagera de vos souffrances. Un an
aprAs son accession au pouvoir, il conti
nue A donner espoir. On le dit modeste,
pret A converser avec les plus humbles.
II parle franchement et refuse le pro-
tocole exagerA. II n'aime pas Atre flatte,
ce qui ne plait pas aux politiciens. II ne

bolt pas d'alcool et n'aime pas qu'on en
boive autour de lui.

- On a parlA des liens de Museveni
avec Kbadafl et avec la famille de pensAe
marxiste. Ob le situez-vous ?

- Je ne le crois pas lie A une appur
tenance ideologique particuliAre. II prend
I'aide qu'il trouve. Pendant la guerre
civile, I'Occident faisait semblant de ne
pas le voir ; la France a fini par couper
I'aide qu'elle accordait au gouverne
ment prAcedent mais ne donnait pas
pour autant d'armes A Museveni. Kha-
dafi, tout agitA qu'il est, en donnait, lui.
Aujourd'hui, il est un ami un peu en-
combrant, mais vous ne devriez pas lui
accorder trop d'importance. N'entrez
pas dans son jeu qui consiste A vous
irriter pour voir comment vous rAagirez.

Museveni va partout ou il peut trou-
ver de I'aide : Grande-Bretagne, France,
URSS, Chine, USA, Italie, pays arabes
puisque nous avons des musulmans chez
nous. C'est la raison de sa prAsence au
rAcent congrAs islamique au Koweit.

Soudan

c Ethiopie

Zaire

•'Somalie:

j Kenya

Tanzaniei

iOc^an^

:indieni
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- Comment 6valuez-vous ce qu'il a
accompli dans le pays ?

- Au d6but, il a essaye de rassembler
ceux qui s'6taient jusqu'alors combat-
tus. II a fait arrSter quelques ministres
corrcmpus, ce qui a cr66 des remous
car certains ne s'attachaient k lui que
pour profiter de la situation. Mais il
faut dire que la majority des ministres
des regimes precedents vivent en Ou-
ganda, sauf les « ministres monstres »
bien siir. Cela t6moigne de la confiance
qui rdgne malgre tout.

Museveni et son 6quipe ont apporte
I'idee nouvelle pour nous qu'on peut
s'imposer sans mentir. C'est une condi
tion prealable si Ton veut creer une
societe saine. Depuis des ann6es, dans
la classe dirigeante, on ment comme on
respire; I'amertume, la suspicion, la
haine dominent et cr6ent une ambiance
invivable. C'est ce que nous essayons de
changer.

- On parle d'enquStes menses sur les
crimes et mefaits commis ces dernieres
ann^es. Que peut-on en attendre ?

- L'Etat n'existait que pour ceux qu'il
favorisait, mais contre toute vertu. Ac-

Paysage ougandals.

PHOTOS : Archives
pp. 1, 4 & 6; Chan
sina: p. 13; Lasserre
p. 5; MInlstdre de Tin
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pp. 10 a 12 ; Strong
p. 14.

tuellement on essaie de comprendre
pourquoi et comment les choses se sont
passees. L'enquete commence dans les
ministeres. Chacun peut venir dire ce
qu'il a k dire. On laisse aussi la chance
au « serpent » de repondre aux accusa
tions qui lui sont faites. Ces enquetes
sont menees avec serieux.

On peut en attendre la fiertd et la
confiance. Autrefois, on pouvait
commettre le mal en toute impunite. II
n'y avait pas d'Etat pour proteger la

victime. Maintenant, si on agit correc-
tement, on sera reconnu. Sinon, on sera
sanctionne. Mais pour gagner, nous qui
nous disons responsables, nous devons
nous comporter differemment, travailler
davantage, respecter chacun, ne pas ir-
riter les faibles, ne pas precher la re
conciliation sans la vivre, pardonner
meme quand on regoit des mauvais
coups.

Propos recueillls par
FREDERIC CHAVANNE

RECONCILIATION
AU VILLAGE (fin)

Lorsqu'il 6tait h I'ecole ^ Jamshed-
pur, Shailendra fut en butte aux pr6-
jug^s: «En ville, les gens me
maltrait^rent parce que je venais d'un
village. Ils all^rent jusqu'a m'enlever
ma tunique et a me faire courir en sous-
vetements. Depuis, je les detestais.»
C'est pourquoi il quitta I'ecole et rejoi-
gnit les rangs de militants extr6mistes
de son village. II r6unissait les villa-
geois, les incitant ̂  commettre des actes
de violence envers les Indiens 6tablis
sur les terres que les Adivasi revendi-
quaient comme les leurs. « Notre combat
exigeait la violence, elle fit partie de ma
vie. » II s'apergut pourtant que sa haine
polluait la vie du village et celle de sa
famille. Tout toumait a I'aigre.

«Au village, il y avait deux partis
politiques, le mien et la section du
Congr^s I., proche du gouvernement.

Comme je combattais le chef de ce der
nier parti, tout travail de developpe-
ment fut interrompu chez nous. »

Lorsque Shailendra essaya d'ecouter
sa « voix interieure », il comprit les pro-
bldmes que son amertume engendrait.
« J'eus d'abord I'idee de faire des ex
cuses au chef du parti adverse. Plus
tard, j'ai demande pardon a ma
femme.»

Les armes
deposees au temple

Shailendra et le chef local du Congres,
6mus par par ses excuses, s'adresserent
h tous les villageois reunis: s'etant de
mande pardon mutuellement, ils pro-
mirent de travailler dorenavant
ensemble au developpement du village.
Les agents techniques eurent vent de la
chose et grace k leur aide, plusieurs
changements se produisirent: une ecole
fut ouverte, dotee d'enseignants serieux,
ainsi qu'une fabrique de bougies, mon-
t6e par de jeunes chomeurs.

De fd en aiguille, on en vint a tenir
au village des reunions sous I'egide du
Rearmement moral, afin que chacun
apprenne ̂  devenir artisan du change-
ment des cceurs. Un des resultats fut
que tout un groupe de jeunes bandits
decida de changer ; de nuit, ils allerent
d6poser leurs armes au temple. Le
changement de Shailendra rejaillit sur
sa propre famille. Sa femme se recon-
cilia avec sa belle-mere et toutes deux
se mirent a aider d'autres families ^
r6soudre leurs problemes.

« Nous voulons edifier une Inde forte

et unie. Pour cela, les changements doi-
vent se produire dans ma famille et
dans ceux qui m'entourent. C'est le but
de toutes nos reunions. L'idee qui se
degage, c'est qu'il nous faut au village
un centre rural de Rearmement mo

ral. » Pour realiser ce projet, Shailendra
a fait don des trois hectares qu'il pos-
sede : techniques agricoles et methodes
de changement d'attitudes, necessaires
au developpement, y seront experimen-
tees.

MIKE LOWE
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LE RETOUR DU PERE

Evelyne Seydoux interroge Aliette d'lvernois,
psychotherapeute et mere de famille

Changer: De nos jours, les rdies de
p^re et de m^re sent souvent mSles, voire
interchangeables. Pourquoi insister sur
le p^re ?

Aliette d'lvernois: Dans notre so-

ciet6, c'est un lieu commun, le pere est
souvent absent.

Or, pour se construire, I'enfant a be-
soin d'une relation triangulaire; pbre,
mbre, enfant. Le triangle implique ri-
chesse et partage; il est le cadre de
r6f6rence et il est rantichambre d'un

groupe plus large.

II faut rapprocher deux mots de meme
phonie: p6re et repbre. L'enfant, pour
se construire, pour se situer, a besoin
de deux autres personnes aux roles bien
d6finis.

L'influence de ce cadre est si impor-
tante que je sens tres vite quand quel-
qu'un a 6te elev6 sans pere ou dans une
atmosphere a dominante feminine.

- Pouvez-rous donner des arguments
en faveur du rdle du p^re ?

- C'est le pere qui declare l'enfant,
qui le reconnait. Autrefois, il lui donnait
un nom de son propre chef. D'autres
civilisations font ressortir plus claire-
ment encore le role du pere. Dans cer-
taines societes, on met le nouveau-ne
sur les genoux du pere. C'est vers ce
pere « nourricier » que, tres vite, les en-
fant§ se tournent: son rdle est bien de-
fini, il est le protecteur, il est
« normatif », il fournit un code de prin-
cipes.

Autre argument, scientifique cette
fois : on a remarqud que, pendant la
grossesse, lorsque le pbre est present,
sont liberees des hormones particulieres
qui favorisent la croissance et le d6ve-
loppement de l'enfant.

D'autres experiences ont ete faites
qui confortent surement les « nouveaux
pdres » dans leur effort pour participer
^ I'education de l'enfant.

- Qu'appeiez-vous nouveaux p^res ?

- Aujourd'hui, non seulement les
pbres remplissent souvent par necessitd

les taches autrefois reservees a la mere,
mais ils sont plus naturels et prennent
plaisir a s'occuper de leurs enfants.

Ce qui les a longtemps freines, c'etait
le regard de la generation precedente,
dans laquelle les roles etaient plus de-
limitds. Le pere, considere comme ma
ladroit dans certaines tdches, devait
avant tout gagner la vie du menage.
Ces stereotypes n'ont pas entierement
disparu : nous portons en nous tout un
heritage de traditions et d'habitudes
quant au comportement dans la vie en
famille. Quand elles surgissent, elles
nous surprennent.

- L'un de ces stereotypes est certai-
nement ceiui selon iequel la femme est
seule capable d'eiever I'enfant.

- Ce role, bien des femmes s'y cram-
ponnent. Tout en sachant qu'elles pro-
tegent cette place, elles trouvent vite
des raisons pour se justifier. Lorsque je

suis fatiguee, je sais que j'ai un mal fou
h deleguer ou je n'y pense meme pas.
Je prefere faire les choses vite et garder
I'exclusivite au lieu de demander de

I'aide et de devoir tout expliquer.

La vraie question que je me pose
alors est: « Leur pere est-il capable de
s'en tirer ? » La reponse est: oui. II
n'est pas moins capable que moi. En
core faut-il lui permettre de le prouver
sans qu'il perqoive un doute dans ma
voix ni qu'il sente que, s'il y avait de la
casse, je penserais : « Je le savais bien. »

Mon metier exige parfois que je
m'absente de chez moi pendant le week
end. Mon mari me dit qu'il ne saura
pas quels vetements mettre aux enfants,
je lui reponds qu'il saura tres bien et je
pars en confiance. Car ce qui se «tri-
cote» entre eux h ce moment-la est

important. Bien plus que I'ordre dans
Iequel je trouverai I'appartement a mon
retour ! Le pere aura eu avec ses enfants
une relation privilegiee, faite de contacts
et d'intimite, dont ils ont besoin pour
se developper.

- II faut done de nouvelles m^res ?

- Oui. Certaines meres ont peur
qu'en laissant faire le pere, I'equilibre
soit rompu, qu'il lui «enleve» les en
fants. Le role de la femme est d'avoir

la tendresse qui cree le groupe, au sein
duquel la relation pere-enfants se
construira.

Le pere n est pas seulement un «mur».
II a aussi avec l'enfant un « contact privllPglP, fait d'lntlmM •>
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- Doit-on encourager les p^res ?

- Ils ont une pudeur a exprimer leurs
sentiments, a dire, par exemple, combien
ils prennent plaisir k donner le biberon.
Ils patient plus facilement de leurs sou-
cis, professionnels ou autres. Mais par-
tageons-nous assez nos joies, nos
moments heureux ? Savons-nous assez

rite ensemble ?

Nous, les femmes, devons oser les
premieres exprimer certaines joies.
Lorsque mon premier-n6 avait cinq mois,
je sentis que ma vie s'etait dessechee.
Pourquoi ? Je n'osais pas me laisser al-
ler a chanter ou a parler a mon enfant,
par pudeur, mais surtout par peur du
ridicule. Le soir meme, j'ai decide d'etre
pleinement heureuse de ma vie de m6re
et de le dire.

- L'enfant grandit. Les p6res n'ont
pas que des enfants en has Sge... ?

- Certains « papas-poules » sont a
I'aise quand il s'agit de donner des ca-
lins et de I'affection aux petits. II faut
pourtant qu'ils se differencient de la
mdre, qu'ils deviennent peu k peu le
mur solide sur lequel l'enfant peut s'es-
sayer, se construire. II faut que les peres
resistent, qu'ils disent non.

- N'y a-t-il chez le p^re que ce c6t6
« autorit^ » ?

- Non. L'enfant a aussi besoin de

quelqu'un k admirer. A r6cole, il juge
un copain sur la reponse k la question ;
«Que fait ton pere ? » II ne s'agit plus
de papa (role affectif) mais de mon pkre
(r61e admiratif). Ce n'est plus la ten-
dresse et la chaleur, mais la competence
du pfere ̂  I'exterieur de la famille.

- Et I'attitude du p^re d I'^gard de
la m^re ?

- Pour la stabilite et I'harmonie du

cadre dans lequel vit l'enfant, ce qui
compte, c'est que le pere, comme la
mbre, sache valoriser, apprecier telle ou
telle capacite de I'autre parent. Faute
de cela, I'air froid s'engouffre dans la
vie du menage. Cela touche l'enfant
d'autant plus si le pbre revient d'une
longue absence.

- Et pendant radoiescence ?

- Beaucoup depend des liens tiss6s
depuis la naissance. Lorsque le pere doit
s'absenter longtemps, la m&re doit sa-
voir entretenir I'image du pere, le gar-
der vivant dans I'imagination de l'enfant,
par exemple en lisant certaines lettres.

Vers quatorze ans, l'enfant est plus
coupe de son pere : ce dernier joue moins

SS": ,1!./

«L'enfant a besoin d'une relation trianguiaire: pbre, mdre, enfant. »

avec lui, echange peu et pourtant, apres
une absence, le p^re se permet souvent
de juger les actes de I'adolescent. D'oh
les reactions violentes ou le foss6 qui se
creuse entre eux.

Cette situation n'est pourtant pas ir
remediable. Qui, dans cette relation dif
ficile, va changer, va accepter sa part
d'erreur ? Si, par exemple, I'adolescent
en arrive a la drogue, le pere se dit:
« C'est moi qui en suis responsable. »
Certains p^res ne veulent pas depasser
ce sentiment de culpabilite; ils restent
alors mal a I'aise, ce qui mine leur
autorite. Le «mur » n'est plus solide.
La demarche necessaire est de recon-

naitre sa culpabilite, de la rejeter, d'ac-
cepter ce deuil, malgre la douleur qui
I'accompagne. Pour une m^re, c'est la
certitude que I'amour existant entre son
enfant et elle qui lui permet d'affronter
ses colferes et ses desavceux. II en va de

meme pour le p^re d'un adolescent: il
doit etre aime et aimable.

- OA apprend-on le metier de pAre ?

- Les peres sont pleins de bonne vo-
lont6. Ils sont prets A prendre un trois-
quart de temps pour s'occuper de leurs
enfants. Mais comment faire, ou trou-
ver un modele ? Leur propre pAre ?
Leurs amis surtout. Mon mari s'est

nourri de la fagon touchante dont un
de ses amis prenait soin de ses enfants.

- Nous n'avons pas parI6 des enfants
de parents divorce.

- En cas de divorce, il y a forcement
un defaut dans la construction de l'en

fant car aucun parent ne peut jouer les
deux roles a la fois. D'oA I'importance
du droit de visite. L'enfant repartit les

roles de lui-meme, la separation est
nette. Le pere qui va et vient avec une
valise est destructeur.

Ce qu'il faut eviter a tout prix, c'est
que soit constamment brandie la me
nace de separation. Cela ebranle la
confiance.

- II y a bien sfir d'autres facteurs que
le divorce qui causent I'absence du pAre.

- Les enfants qui n'ont pas pu vivre
assez aux cotes de leur pere sont sou-
vent timides. Ils n'ont pu s'exercer sur
ce « mur » et ils ont peur de n'6tre pas
reconnus.

J'ai souvent remarque que les enfants
prives de pere cherchent k le remplacer.
Ils y parviennent presque toujours. Un
jour j'ai vu entrer dans mon bureau un
jeune homme dont je savais qu'il avait
perdu son pere tres tot. Je sentis pour
tant qu'il avait un equilibre. II me ra-
conta qu'il avait fait la connaissance du
marechal-ferrant de son village. Tres
vite, il passa aupres de lui toutes ses
heures de loisirs, bien qu'il ait du a
chaque fois traverser tout le village. II
admirait I'artisan au travail et un

echange put s'etablir entre cet homme
et lui, plus sain et franc que si cela
avait ete du aux seuls « atomes cro-

chus ». Cet homme lui avait servi de

pere.

A notre epoque, I'eloignement force
du pbre empeche la tendresse d'etre in-
tegree a la relation pere-enfant. C'est
un cote negatif de notre societe. Avec
les nouveaux peres, j'ai bon espoir qu'on
va retrouver 1 equilibre.

Propos recueillis
par EVELYNE SEVDOUX



«LES VISIONNAIRES»

Philippe Lobstein analyse i'essai d'Oiivier Clement
sur le depassement du nihlllsme

«Paten m6diterran6en », de famille
d'instituteurs socialistes et ath^es,
agr6g^ d'histoire, converti au christia-
nisme sous I'influence d'un grand pen-
seur russe de r^migration, baptis6
trente ans dans T^glise orthodoxe, Oli
vier Ctement est devenu un des pen-
seurs les plus p6n6trants du monde
modeme.

Dans son dernier livre, Les Vision-
mires, il tente de rSpondre i la ques
tion : « G)mment assumer et retoumer,
par un christianisme renouvete, le ni-
hilisme, le cynisme, plus simplement la
grande lassitude oil nous nous trouvons
aujourd'hui ? »

Pour Olivier Ctement, le nihilisme
s'appelle drogue, sexe, h^donisme dans
les soci6t6s de consommation; il s'ap-
pelle violence, totalitarisme, terrorisme,
dans les soci6t6s de pSnurie. « Le n6ant
est devenu I'horizon de notre culture

dont il exaspdre les passions mou-
rantes.»

Le point culminant de revolution ni-
hiliste, qui a de profondes racines, c'est
la «tragedie de L^nine » telle que
revoque Olivier Ctement aprds avoir lu
Soljenitsyne (JAnine H Zurich). L6nine,
le parti unique, I'atheocratie, les proctes
truques intent6s aux autres partis r6-
volutionnaires et aux responsables de
I'Eglise. L'finergie fanatiquement mise
au service de la Cause, seul critbre
ethique. « La rationalite passionnelle de
I'ideologie, impermeable k toute trans-
cendance, a livre la Russie aux forces
de la nuit, ecrit Olivier Clement. Les
messianismes de I'histoire ont necessai-

rement conduit au vide. Les tentations

de reduire Thomme ont abouti aux

guerres totales, aux regimes totalitaires,
^ recrasement d'une partie du tiers-
monde.»

Drolts de Thomme,
drolts de DIeu

A I'oppose de I'action violente, tota-
litaire de Ldnine, la Satyagraha,

retreinte indefectible de la verite, I'arme
revolutionnaire de Gandhi. Verite qui
n'est pas celle des ideologues, « mais
celle des etres dans leur dignite, qui
veut le respect et se revdle i I'amour
desinteresse.» Ethique sociale fondee sur
la conscience enracinee en Dieu. Ascese

personnelle, maitrise et metamorphose
des passions par la purete, le recueille-
ment silencieux, I'ecoute de la petite
voix interieure, le jeflne qui est, selon
Gandhi, «la priere la plus pure, celle
qui donne une force sans limite, force
auprls de laquelle la bombe atomique
n'est rien.»

Non-violence de Gandhi. Voie de

Martin Luther King, voie ouverte aussi
en Amerique latine aux «theologiens de
la liberation », dont certains decouvrent,
par un approfondissement ascetique et
spirituel, que la revolution commence
en soi et autour de soi et inspire des
communautes de base «ecctesiales »,
comme au Bresil. Voie enfin de So/i-

darnosc, en Pologne...

En Russie, oh la resistance chre-
tienne non-violente, au debut des an-
nees vingt, a ete noyee dans le sang et
oh le bagne, I'exil, I'asile psychiatrique
reduisent toute dissidence politique
d'inspiration humaniste ou chretienne,
«les hommes du souterrain entonnent

dans les entrailles de la terre un hymne
tragique au Dieu de la joie », comme le
crie Dimitri Karamazov dans I'ceuvre

prophetique de Dostotevski. Lh-bas, le
renouveau de la foi dans la jeunesse
intellectuelle est lie h la question des
droits de I'homme et des croyants. L'ac-
cent est mis sur I'eveil de la conscience,
le respect de la liberte pour tout homme.
Le temoignage, la reflexion ne se se-
parent pas de I'action, mais h quel prix !

Les fondateurs des seminaires Chre

tiens, comme Igor Ogourtsov h Lenin
grad, pour qui «les principes ethiques
du christianisme peuvent et doivent etre
inseres dans la realite economique et
politique », ou Alexandre Ogorodnikov
h Moscou, meurent lentement au Gou-

lag, leur rayonnement etant insuppor
table h I'administration penitentiaire.

Aujourd'hui, une rencontre est en
cours entre le christianisme, les reli
gions orientates et les traditions ar-
chal'ques. En temoignent la reunion
d'Assise, animee par Jean-Paul II, et
les voyages de ce dernier aux antipodes,
chez les Maoris de Nouvelle-Zeiande et
les aborighnes d'Australie.

En temoigne Olivier Ctement lui-
mhme qui, au Japon, a redecouvert dans
le shintoYsme «I'emerveiltement funda
mental devant I'etre qui le bouteversait
dans son enfance mediterraneenne
quand il contemplait, h travers les
branches des pins, I'azur qu'elles ren-
dent plus intense.»

«La beaute
qui sauvera le monde»

Cette phrase cetebre de Dostotevski,
reprise par Solj6nitsyne dans son dis-
cours de Stocl^olm, s'inscrit dans la
tradition de I'Drient chr6tien h laquelle
se rattache, pour la reorder, Olivier Cle
ment.

La beaut6, qui est ambigub (Lucifer
aussi est beau, disent certains pofetes),
n'est pas seulement esth^tique, mais
spirituelle. C'est la lumihre du coeur
purin6, pacifl6, qui 6claire le visage et
en fait une icdne transparente h la grhce
divine. «Au-delh du nihilisme, mome
ou euphorique, de la civilisation totali-
taire ou de la civilisation marchande, se
manifeste par Eclairs cette ultime
beautd. » II appartient aux artistes,
peintres, pohtes, musiciens, de prolonger
sa (tetebration dans I'existence quoti-
dienne. C'est I'oeuvre des «vision-

naires » de cette renaissance spirituelle
du monde, encore h demi-souterraine, h
laquelle le livre est d6di6.

Visionnaire aussi, Olivier Ctement,
anim^ d'un souffle po6tique, prophe
tique, qui transfigure notre temps,
comme en t6moigne cette phrase : « Le
visage de Dieu en I'homme nous permet
de decouvrir le visage de I'homme en
Dieu et de le servir en tout homme. Un

fleuve de feu, I'histoire vdritable, celle
de la communion des saints, ces p6-
cheurs pardonn6s, entraine stectes et
mondes vers la Croix devenue h jamais,
du plus profond de I'enfer au plus haut
du del, I'Arbre de Vie. »

PHILIPPE LOBSTEIN

* Ed. Descl£e de Brouwer, 1986.
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Dans 56 pays, on lit...
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Des signes d'espoir derri^re I'actualite. Des reflexions sur les choix
ethlques auxquels nous sommes confrontes. Des falts qui confir-
ment que rhomme peut etre change et changer son environnement.
Tous les mois, seize pages qui aiguillonneront votre courage.
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