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Instantane pris lors du tournage du film Libert^



Dans notre prochain numero :

1. L'ACCUEIL DE LA VIE. L'ACCUEIL DE
L'ENFANT. Un jeune biochimiste lyonnais nous
parle, images ̂  i'appul, du d^veioppement extra
ordinaire et merveiiieux de i'enfant dans ie sein
maternei, des liens qui se tissent d^s les pre
miers jours avec son environnement. Un docu
ment capital sur ies implications ̂ thiques de ces
d^couvertes.
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Que veut Ie Rearmement moral?
La refonte de ia soci6t4 ne peat s'operer

en definitive que par la transformation des
hommes. Tei est ie principe.

Une 6coie du ctiangement ou ies hommes
apprennent ^ rechercher ia voiont^ divine,
^ respecter ies vaieurs morales et a ies
rendre contagieuses. Tei est ie cheminement.

Des 6quipes agissantes s'efforgant d'^ta-
biir un dialogue f^cond i^ ou r^ne i'an-
tagonisme, de gu6rir ies hommes de ieurs
pr6Jug6s et de ieurs haines jusque dans
i'ar^ne sociaie et poiitique ou dans les
relations Internationales. Teiie se presente
i'action sur ie terrain.

Congu a Torigine et poursuivi depuis
plusieurs d^ennies par des personnes ani-
m§es par i'id^al Chretien, ie Rearmement
moral se veut ouvert ^ des hommes de
toutes croyances dans un respect mutuei
et en vue d'un combat commun pour un
avenir meiiieur.



L'AFRIQUE

DES HOMMES

Pour le simple citoyen
d'un pays d'Europe,
i'Afrique demeure
malheureusement le

continent du d^veloppement
impossible, oO les pays les
plus riches progressent tant
bien que mal et ies pius

pauvres s'appauvrlssent
encore.

Le simple citoyen d'un
pays d'Afrique, lui, a du mal
d penser loin au-deld de ses
frontidres, tant sont
malaiste les moyens de
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Blen mal placd cbntre tin poteau de cidture, ce rosier qui a
fleuri ibt refleur! tout le long de I'dte dernier paraissait bien
mort, comme les autres, aprds les dures geldes de janvier. Mais
nous I'aimions tenement pour la beautd. de ses fleurs de pourpre
sombre que nous n'oslons pas penser d le remplacer. Et puls,
un jour de la fln mars, nous avons ddcouvert sur le bois mort
de Ja souche, cornme des goudes de sang sur une peau griffte,
les bourg^ns cramoisis de jeunes pousses quI rdclamalent ie
drolt {de viyre, de grandlr,et de flpurlr encore.
. A la. cisaille et au sdcateur nous avons ddmontd tout le vieiix

bdls sec, au ras de la souche. Aujourd'hul, d la mi-mai, c'est
line viigoureuse touffe de Jeunes tig^, oQ le rouge sang vire
peu d peu au viplet et au vert.

Peut-^re ce rosier pieih d'ardeur d revivre et d rempllr sqn
contrat n'est-il piantd Id que pour m'apprendre d ne Jamas '
dii^l^rer de mqi nl de personne, d croire, dur comme ter,
qM'il n'^ a pas sur terre d'dtre si deds6ch6, si gel6, si fermdi il:'
ddseSpdrant- qui ne.puis^ d la:chalmjr de I'amour retrouverija
sdve ̂ Ja {de ̂  taire sa part ,de,la beautd du nouyeau monde.

Philippe SCHWEISeiilttl

D

communication et grandes
les barrieres iinguistiques.

L'Afrique de demain, c'est
surtout une question
d'hommes. L'avenir tient

dans les mains de ceux qui
sauront s'^lever au-dessus

des iimites imposees par
I'histoire, au-dessus des
pressions ambiantes, des
quereiles et des
ressentiments, au-dessus du
fractionhement tribal.

Ces hommes existent, its

ont besoin de notre soutien,
de nos pri^res, de notre
pens^e cr^atrice et de notre
refus du d^couragement.

Les pages que nous
consacrons a I'Afrique dans
ce numero sont,
modestement, un effort
dans ce sens.

MERIDIEM

iMMfm

I'AFRIQUE

DU SUD
PILE ET FACE

Dans le dernier numero de

Changer, il y a le tr^s int^ressant
r^clt sur I'Afrique du sud. Je suis
6tonn^ que pas la moindre allu
sion, mSme discrete ou voll6e, ne
solt falte ̂  I'un des aspects fon-
damentaux de la situation de ce

pays qui est aujourd'hul pratl-
quement le seul rempart centre
I'envahissement par le commu-
nlsme de ce qui reste de la
pauvre Afrique. C'est d'allleurs
pr^cls^ment pour cela que
I'Afrique du sud est attaqu^e de
toutes parts. Tous les d^fauts et
problemes, aussi graves et r^els
solent-lls, sont des pr^textes pour
abattre le g^neur et pour avan-
cer les pions sur Incontinent. Par
centre, M. et Mme F. Chavanne
citent r6v6que Tutu,« prIx Nobel
de la paix » (Pauvre Alfred No
bel, II a du encore une fols se
retourner dans sa tombe i), alors
qu'll s'est av^r^ que I'actlon de
ce monsieur Tutu est, pour une
large part, flnanc^e pr^ls^ment
par le Conseil GEcum^nique des
Egllses; lequel, comme le dit
aussi Valeurs actuelles, finance
un peu partout dans le monde
les mouvements terroristes et

«de liberation natlonale », qui
tous Jouent le jeu de Moscou.

Blen sQr, je resume e I'extrSme
et vous connalssez les clefs de

la guerre Ideologlque aussi bien
que mol - sinon mieux. Et I'ac
tlon du Rearmament moral est

toujours plus necessaire, c'est
evident.

Mais n'est-ce pas involontai-
rement etre un peu complice que

de ne jamals mentlonner ce fait
fondamental: la volonte de

conquete mondiale du commu-
nlsme russe ?

Charles REICHENBACH

Mercl de votre lettre. Vos re-

marques font apparaitre une
partle de la verlte. Mgr Tutu est-
II verltablement un homme de

paix ? II a en tout cas le merlte
de dire tout haut ce que la ma-
Jorite des hommes noirs pensent,
mais gagne-t-ll le coeur des
blancs ? Ce seralt le seul moyen
de faire avancer la paix.

Lors de mes s^jours en Afrique,
je me suis rendu compte que les
noirs d'Afrique du sud joulssent
de conditions de vie, d'hygl^ne
et de sant^ blen mellleures que
celles qui prevalent dans le reste
du continent. Mais voIIeI, en
Afrique du sud, les Injustices et
les humiliations demeurent. Le

regime de I'apartheld est surtout
une atteinte profonde d la dignity
de I'homme noir ddjd bafou^ par
I'esclavage, la colonisation, la
d^culturatlon et, aussi, par
I'^hec sur les plans ^ono-
mique, allmentaire et polltlque de
la majeure partle de leur conti
nent. Nous avons constate qu'll
est tr^s difficile pour un Africain
de rester objectif face A cette
situation.

Les tenants de I'apartheld font
«objectlvement» le jeu du
communlsme en entretenant une

situation Indlgne de la condition
d'homme. Nos amis sud-afrl-

cains blancs les plus authentl-
quement Chretiens en sont bien
convalncus. Le monde commu-

niste ne peut jamais exploiter que
ce que notre monde ne salt pas
gu^rir.

F.C.
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A LA RENCONTRE

DES CAMEROUNAIS
« En aidant chacun a appliquer sa foi

dans sa vie quotidienne, le Rearmement
moral nous permet de lire I'evangile
dans la vie des gens. Cela seul nous
donne envie de retourner aux Ecritures
pour approfondir notre foi. C'est ce dont
notre Eglise et notre pays ont besoin. »
Ainsi s'exprimait un professeur a la fa-
culte de theologie protestante de
Yaounde en Janvier dernier, a Tissue de
la projection du film Liberte, film rea
lise par des equipes africaines du Rear
mement moral.

A Tappel de toute une equipe, qui
voit dans le Rearmement moral un

moyen particulierement adapte pour re-
pondre aux besoins de leurs pays, nous
sommes alles passer quelques semaines
au Cameroun, un pays predispose a
jouer un role privilegie en Afrique tant
par sa position geographique au cceur
du continent que par son bilinguisme
anglo-franqais ou son potentiel econo-
mique.

Cette visite etait importante pour
nous, car on ne pent comprendre
TAfrique qu'en y allant et en la vivant
intensement, meme si le sejour est bref.

Premiere impression a notre arrivee
a Douala, la chaleur qui nous ramollit.
L'atmosphere est lourde mais on ap-
prend a vivre plus lentement. La decon-
traction des Camerounais nous y invite.
Nous ne serons jamais bouscules par le

par J.-J. Odier
F. et N. Chavanne

temps durant nos rencontres. Nos in-
terlocuteurs sont la, disponibles, et c'est
bien appreciable.

Chaleur du temps, chaleur des coeurs
et de Taccueil: nous ne nous sentons

pas en terre etrangere.

Quelle belle invention que ces taxis
qui nous prennent « en ramassage » pour
2 FF par personne, a condition que notre
destination ne soit pas trop eloignee et
que nous allions dans leur direction ! II
suffit de quelques mots ou d'un peu
d'amabilite avec le chauffeur pour que
passe le courant entre nous. La course
n'est plus seulement un commerce mais
devient un service rendu.

Un jour, nous aurons meme la sur
prise de nous faire offrir le transport
par le chauffeur auquel nous avions ex-
plique, a sa demande, les raisons de
notre presence dans son pays. II enten-
dait ainsi « apporter sa contribution » a
notre travail au Cameroun. II nous a

requs a diner chez lui. Nous avons de-
couvert qu'il est fonctionnaire et « fait
le taxi » dans ses heures creuses, seul
moyen pour lui d'avoir une voiture. « Et
puis, ajoute-t-il, cela me permet de
transporter un Frederic et une Nathalie
quand ils sont chez nous... »

Un

manage

devant

la

malrie

de

Yaounde

Nous sommes touches par Taccueil et
la generosite de tous. Un fonctionnaire
de Douala, malgre son modeste salaire,
a tenu a nous offrir nos petits dejeuners
et a payer une partie de nos frais d'he-
bergement lors de notre sejour dans sa
ville. D'autres amis ont spontanement
contribue a nos frais de sejour et de
transport, sans compter les nombreux
cadeaux que nous avons ramenes dans
nos valises.

Si le Cameroun est Tun des pays
d'Afrique les mieux equipes, TEuropeen
ne pent s'empecher de maugreer contre
les trous profonds qui eventrent un peu
partout les routes de la capitale et qui
usent autant les vehicules que leurs pas-
sagers ; 11 a des haut-le-cceur devant
Tinsalubrite de certains quartiers, il
peste contre le telephone qui ne fonc-
tionne que tres difficilement entre les
deux principales villes du pays... L'Oc-
cidental soucieux d'etablir un veritable

dialogue avec le Sud se heurte la a ses
premieres embuches. Habitue a prolon-
ger son pouvoir par des moyens de
transport et de communication rapides,
par un systeme de sante efficace, il doit
combattre son envie de voir TAfrique
evoluer selon des criteres occidentaux.

D'autre part, nos mentalites, nos
conceptions de vie, nos fapons d'etre les
uns avec les autres sont bien differentes.

Nous autres Europeens nous fixons des
objectifs rationnels qui, pensons-nous,
satisfont notre intellect. Devant un pro-
bleme, il faut s'expliquer, aller au fond
des choses. Mais un ami camerounais

nous fait remarquer avec a propos:
« Que voulez-vous done ? Que nous nous
lanqions dans la palabre et les accusa
tions mutuelles ? Est-ce la vraiment une

technique du Rearmement moral ? Cer-
tainement pas !»

Le doigt de Dieu
En Afrique, de faqon peut-etre plus

limpide qu'en Europe, on voit Dieu agir
directement dans les cceurs. Trois jeunes
qui avaient ete encourages a faire du
recueillement, de Tecoute de Dieu, une
pratique reguliere, nous disent la se-
maine suivante les reconciliations eton-



Le private d'etre accueillis par un chant at par des danses. A droite: Chez les uns et les autres, I'hospitalite vient du cceur.

nantes, emouvantes meme, auxquelles
cela les a conduits, grace a des excuses
faites par eux au sein de leurs families.

Avions-nous vraiment cru que Dieu
allait agir si vite ? C'est la la chance
de I'Afrique. Alors que, si souvent chez
nous, I'Esprit doit d'abord franchir le
barrage de nos reserves intellectuelles
et de nos arguments, nos amis africains,
eux, savent se laisser toucher plus vite
au fond d'eux-memes par le doigt de
Dieu.

Chaque jour nous apporte un eclai-
rage nouveau sur I'ame africaine et, par
ricochet, sur les lacunes de notre men-
talite a nous.

La conference de Berlin, il y a cent
ans exactement, a demontre, en decou-
pant I'Afrique sans tenir compte des
realites locales, la desinvolture des Eu-
ropeens et la primaute de leurs propres
interets dans leurs considerations.

Bien qu'aujourd'hui les frontieres
africaines ne soient pratiquement plus
mises en cause, il y a en revanche un
long chemin a faire pour le rapproche
ment des esprits et pour I'etablissement
de rapports vrais entre nos continents.

Cette prise de conscience ne nous
aveugle pas sur les points faibles du
caractere de ceux que nous cotoyons.
Par un dialogue authentique, nous pou-
vons aider nos amis africains a

combattre leurs faiblesses comme ils

nous aideront a combattre les notres.

Voila la vraie cooperation.

C'est un dialogue qui n'est pas tou-
jours facile. On ne peut pas eviter de
se blesser mutuellement, de voir remon-
ter en nous ou en eux des amertumes

profondes ou passageres. L'important
c'est de garder le cceur ouvert.

Quand I'un de nous apprend un jour
qu'un Camerounais a mal pris une re-
marque faite la veille et que cela aug-

mente la mefiance qu'il gardait a son
egard, la reaction est immediate : on a
envie de fermer son cceur et on sent

resurgir en soi les critiques habituelles
des Europeens a I'egard de I'Afrique.
On retombe dans la litanie des re-

proches superficiels. Mais quand on
ferme son cceur, on cesse d'apprendre
ce que nous avons a apprendre de
I'Afrique. Et alors se creusent en nous
ces rides de depit et d'aigreur qu'on lit
helas sur tant de visages d'Europeens
sur le continent noir.

Quand on se met vraiment a I'ecoute
de nos amis camerounais, invites comme
nous le sommes dans leur case ou leur

maison - quel privilege ! - chaque jour
est pour nous une initiation. On devine
ce que pourra etre I'Afrique dans trente
ou quarante ans si les enfants que nous
voyons gambader avec tant de joie dans
la cour des ecoles, avec leurs regards a
la fois graves et innocents, sont guides
par leurs aines a la recherche de leur
vraie identite.

Comment pouvons-nous en effet ai
der I'Afrique a developper tout son po-
tentiel sans qu'elle perde pour autant
son identite ?

Le village et la ville

Nous n'avons pas eu le temps, durant
ces breves semaines au Cameroun, de
nous rendre dans un village. C'est bien
dommage, car quand on entend un
Africain parler de « son » village, on ne
peut douter que c'est la que bat son
cceur, que la vie qui s'y mene, meme
s'il ne faut pas I'idealiser, est encore
equilibree et equilibrante.

En ville, 1'Africain a plus de peine a
degager son identite entre les racines
de sa tradition et cet intrus qu'est le
modele occidental. Ce conflit, nous le

sentirons nettement entre les croyances
au fetichisme toujours presentes et les
enseignements de la foi, chretienne ou
musulmane, entre la vie communau-
taire et le besoin de s'affirmer different,
entre la nonchalance et le desir d'action

et d'efficacite.

Neanmoins, c'est peut-etre a la ville,
a travers les interactions contradictoires

de deux mondes - I'urbanisation est sans

doute irreversible - que prendra forme
I'Afrique de demain. Certains y voient
le lieu d'une dechirure, d'une perte
d'identite. Nous y avons vu le creuset
d'une societe nouvelle et originale, oil
le sens de la communaute s'allie a I'ini-

tiative individuelle. Un jeune homme
avec lequel nous nous sommes lies
d'amitie s'est vu empeche de poursuivre
de longues etudes malgre des disposi
tions intellectuelles evidentes. II a de

cide de ne pas les reprendre, renon§ant
egalement a I'espoir de gagner un jour
un gros salaire. « Je veux vivre modes-
tement, nous a-t-il dit, je ne veux pas
entrer dans le cycle de I'accumulation
des choses ». II privilegie une simplicite
de vie, ses relations avec les autres et
le souci de trouver son role dans la

construction de son pays.

A Yaounde, nous logions dans une
mission catholique, lieu de passage de
nombreux missionnaires europeens.
Nous y avons rencontre une infirmiere
bretonne dirigeant un dispensaire dans
I'ouest du pays. Elle n'avait pas pris de
vacances depuis deux ans mais, disait-
elle, «je trouve mon ressourcement en
voyant guerir certains de mes grands
malades ». Quelle force de compassion
doit animer cette femme pour qu'elle
s'accroche ainsi a une tache parfois ha-
rassante!

Elle nous a parle de I'amitie qu'elle
eprouvait pour un jeune medecin ca
merounais. Celui-ci avait fait ses etudes



en Belgique, avant de rentrer dans son
pays, plein d'idealisme et de bonne vo-
lonte. Apres quelques mois, decourage
par les difficultes rencontrees dans son
travail, il avail envisage de retourner
s'etablir en Europe. C'est Tengagement
de cette religieuse bretonne qui I'a
convaincu de rester. «Quand, par la
suite, j'ai moi-meme ete tentee d'aban-
donner, a-t-elle ajoute, c'est la presence
et le devouement de ce medecin qui
m'ont redonne courage.»

« L'Africain est comme le roseau, di-
sait une amie peu avant notre retour. II
se plie au gre des circonstances et laisse
passer les evenements, nniais de ce fait
il est peut-etre plus sensible au souffle
de rEsprit. L'Occidental, lui, ressemble
davantage a la grosse pierre sur laquelle
on peut s'appuyer, mais qui est lourde
a deplacer et qui ecrase quand elle se
met a rouler.»

Nous sentons a quel point nous avons

besoin les uns des autres. L'Afrique est
un miroir pour I'Europe. Elle nous rend
conscients de Theritage qui est le notre
et pourrait nous aider a accomplir le
role qui nous revient. C'est peut-etre un
acte de foi pour elle de ne pas trop
compter sur I'Europe, et de chercher a
developper elle-meme toutes ses poten-
tialites. C'est a ce prix qu'elle sera a
meme de trouver son identite et de voir

se developper la cooperation qu'elle ap-
pelle de ses voeux.

MM

Un rescape du camp Boiro:

« RECONCILIER TOUS LES GUINEENS »

En quelques secondes, je fus desha
bille, puis ligote pieds et mains. Mili-
ciens, denonciateurs et autres agents me
foudroyaient du regard avec une mine
hargneuse. J'eus la force de fixer I'un
d'eux de toute la prunelle de mes yeux.
II affronta mon regard quelques ins
tants, puis fonga droit sur moi en bran-
dissant son poignard. D'un coup de pied,
il me renversa, ecrasa mon front sous
sa botte, appliqua sur ma gorge la pointe
de son poignard de commando. Je fer-
mai les yeux, decide a mourir sans crier.
« J'ai ordre de te tuer, me dit-il, mais
avant tu vas dire la verite au Presi

dent. »

Une demi-heure plus tard, je fus jete
dans un camion ainsi que huit autres
hommes qui avaient ete arretes en meme
temps que moi par les miliciens de Se-
kou Toure. Nous fumes conduits au

Camp Boiro, situe entre la mer et I'ho-
pital, dans la proche banlieue de
Conakry. La, chacun fut enferme dans
une cellule - la 60 pour moi Une
heure plus tard, un homme de garde
vint ouvrir la porte metallique. II me
detacha, me fit oter mon slip, referma
et verrouilla sechement la porte. Me
voila incarcere, isole de la societe.

Mon environnement ? L'humidite, ou
plutot I'eau stagnante qui inonde la cel
lule en ce mois d'aout, summum de la
saison pluvieuse a Conakry; la chaleur
etouffante qui rayonne du toit de tole.

les moustiques, les grosses araignees qui
tissent partout, les souris qui defilent le
long des poutres et vous regardent
comme si elles voulaient comprendre
votre situation.

Je marchai un peu dans I'etroite cel
lule, puis, vaincu par la fatigue, je m'as-*
sis dans le coin le moins mouille et

bientot je m'endormis. De nouveau, un
cliquetis dans le noir. La porte s'ouvre.

« Comment t'appelles-tu ?

- Mahmoud Bah.

- Porte cette culotte et suis-nous ! »

II devait etre minuit ou une heure du

matin, je ne sais. Deux hommes poin-
terent sur moi les canons de leurs pis-
tolets-mitrailleur et m'ordonnerent

d'avancer. Nous franchimes la lourde

porte de la prison. Deux cents metres
plus loin, vers I'entree du camp, se
trouve la fameuse « Commission Poli-

tique » encore appelee « Comite Revo-
lutionnaire », veritable police politique
qui espionne, arrete, torture... Mon in-
terrogatoire commenga, sous la direc
tion du « Commandant Siaka Toure »,
neveu du President.

Une intense

activity Int^rieure

Leur methode est simple: une de-
charge electrique sur la victime, suivie

d'une question. S'ils sont satisfaits de
la reponse, nouvelle decharge et nou-
velle question. S'ils ne sont pas satis
faits, double decharge suivie de la meme
question avec menace d'utiliser une
technique «plus radicale». Apres une
heure de torture, on me redescend au
bloc, dans la cellule infestee de betes.
II est alors trois heures du matin.

Voila la vie qui fut la mienne pendant
des annees. J'ai subi toutes sortes

d'atrocites; j'ai vu les hommes de Se-
kou Toure faire le mal sous toutes les

formes. Des prisonniers mouraient
chaque jour sous la torture, par la « diete
noire » (isolement total dans la cellule,
privation d'eau et de nourriture jusqu'a
ce que la mort s'ensuive) par la mala-
die, mais aussi par le suicide... Isole
dans ma cellule apres chaque interro-
gatoire, je devins mon propre interlo-
cuteur, mon propre confident-conseiller.
Apres un mois de detention, j'avais une
intense activite interieure. Mes cellules

cerebrales, mon cceur et tous mes sens
encore valides analysaient chaque
epreuve que je subissais, encaissaient
chaque coup que les tortionnaires m'as-
senaient. Je cherchais en chaque homme
qui deversait sur moi la violence et la
haine le pourquoi de son geste. La re
ponse me venant tantot de mes parents
pour qui il suffit de s'en remettre a
Dieu, tantot d'un des humanistes que
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notre monde a engendre, tel Moliere.
qui dit:

« Les hommes, la plupart, sont
etrangement fails !

« Dans la juste nature on ne les volt
jamais :

« La raison a pour eux des bornes
trop petites.

« En chaque caractere Us passent
les limites! >■

La reponse m'etait aussi venue, au de
but de ma detention, d'un vieux prison-
nier qui, a la derobee, m'avait passe un
chapelet et souffle : « Fais tes prieres.»

Je passais des nuits entieres, des jour-
nees entieres a prier, a ecouter ma voix
interieure. Tons mes biens materiels
etaient loin et je.me rendais compte que
le confort financier et technique qui nous
entoure n'est qu'un volet tres secondaire
de notre richesse personnelle. Je notai
que ma seule richesse, si elle existe, ce
sont les traces d'amour et d'amitie que
j'ai laissees chez ceux et celles que j'ai
cotoyes. Je suis en prison alors que je
n'ai jamais tue, ni blesse, ni vole. Je
suis en prison parce que, sensible a la
misere de mes compatriotes, j'ai decide
de revenir sur le terrain voir la realite
de leur existence quotidienne. Je consi-
dere Sekou Toure comme le premier
responsable de cette misere. J'etais op
pose a sa politique et je ne le cachais
pas. Tombe dans les griffes de ce dic-
tateur, je pouvais mourir d'un moment
a I'autre car la mort etait la, a chaque
instant, dans chaque cellule. Trois se-
maines apres notre arrestation, sept de
mes compagnons etaient morts (nous
etions neuf), le dictateur ayant ordonne
qu'ils soient elimines par la diete noire.
Pourquoi vivais-je encore ? Uniquement
parce que Dieu I'avait voulu, rien
d'autre.

Je me sentais dans un monde apo-
calyptique, je respirais une atmosphere
cadaverique, mais je m'efforqais de
conserver le maximum de lucidite. II
n'y avait aucune haine en moi contre
qui que ce soit. Je distinguais seulement
ceux qui font le bien et ceux qui font
le mal. Je faisais le bilan de ma vie,
peasant surtout a ceux a qui j'ai du
faire du mal, consciemment ou non. Je
revoyais ma femme et lui parlais comme
si elle etait en face de moi. Je pensais
a tous mes amis, a tons mes parents a
qui mon cceur et mon ame avaient ma-
nifeste une certaine attache, a travers
des mots et des actes agreables et utiles.

Je notai que le meilleur bonheur s'ob-
tient par la qualite des relations hu-
maines qu'on pent tisser.

« Dieu volt tout »

Quand il me fut possible de cotoyer
d'autres detenus et d'echanger quelques
mots avec eux, les questions que nous
nous posions souvent etaient du genre ;
comment des Guineens sont-ils devenus
si violents, si mechants a I'endroit de
leurs freres ? Quand finira cette vague
de violence gratuite qui a deja enseveli
les meilleurs fils du pays et fait de la
Guinee le pays le plus miserable du
monde ? Chacun avait une reponse et
tous convenaient que, pour le moment,
les fauteurs de mal avaient pris le des-
sus dans le pays en instaurant un re
gime d'arbitraire, d'intolerance, de
violence... orchestre par Sekou Toure et
une horde d'inconditionnels fortement
drogues de slogans destructeurs.

Pour commenter chaque evenement,
nous nous contentions de dire : « Dieu
voit tout! Dieu entend tout! » Le mot
vengeance sortait regulierement de telle
ou telle bouche. J'en vins a me
convaincre que si, dans chaque famille,
chez chaque victime des atrocites du
regime, on decidait de se venger, de se
faire justice, le pays tout entier som-
brerait dans le feu et le sang. La meil-
leure forme de vengeance consiste, a
mes yeux, a s'en remettre a Dieu. Dieu
sait ecarter et punir ceux qui font le
mal. II suffit de lui faire confiance et

de semer autour de soi des germes
d'amour et de concorde.

Le temps passait lentement, mais
I'ecoute de ma conscience et la priere
me donnaient chaque jour un nouvel
outil pour vaincre I'isolement et I'am
biance de terreur que les gardiens
avaient ordre de maintenir dans la pri
son. II m'arrivait d'avoir le sourire de-
vant les situations les plus revoltantes.
Par exemple, quand un jour I'homme
de garde m'ordonna de faire demi-tour
alors que, sujet a de violents maux de
ventre, je fonqai vers les toilettes. Je
m'arrete, j'oublie ma douleur, regarde
le bonhomme sans ranpoeur et lui dis
avec calme : « Ce n'est pas moi, c'est
mon ventre, il faut que j'aille aux toi
lettes tout de suite». Et I'homme de
retorquer : « Ce n'est pas moi, c'est mon
chef, demi-tour tout de suite I» Je ris
franchement, retournai vers ma cellule
qu'il vint boucler aussitot. Une demi-
heure plus tard, n'y tenant plus, je co-
gnai la porte. II vint ouvrir. «Pour
I'amour de Dieu, laissez-moi aller aux
W.C. », lui dis-je calmement. II me laissa
sortir.

Tous responsables
II etait penible de constater a quel

point la dictature de Sekou Toure avait
devalue et avili I'homme guineen. La
plupart des gens etaient incapables
d'aborder quelqu'un ou quelque pro-
bleme avec calme et serenite. II leur
fallait crier, menacer, insulter, meme
quand ils etaient dans une position de
demandeur. Aimer ses parents et leur
obeir, respecter les aines et les anciens
(valeurs fondamentales dans la societe
africaine), vivre honnetement, tout cela
avait disparu chez le Guineen. Get etat
de fait etait-il imputable uniquement a
Sekou Toure ? Certainement pas! Tous
ceux qui lui avaient obei aveuglement,
tous ceux qui avaient profite de la ter
reur pour jouer leur jeu personnel, tous
ceux qui avaient prefere applaudir ou
se taire, ou accuse des innocents... tout
ce monde-la est responsable de nos mi-
seres. L'ennui, c'est que pour beaucoup,
vivre de malhonnetete etait devenu une
habitude.

Le 27 mars 1984, quand le dictateur
qui etait au centre de tout ce remue-
menage mourut, les Guineens et le
monde entier ouvrirent les yeux et I'es-
prit sur I'enorme gachis, sur I'absurdite
de la violence, de la haine et de la
politique du tout ou rien.



Libere le 3 avril 1984 par les nou-
velles autorites, je retrouve ma femme.
Combien de fois avais-je passe des
heures a imaginer ce qu'elle etait de-
venue ! Je savais qu'un amour pur,
simple et bien partage etait I'ossature
de notre couple, mais, pour une femme
seule, une telle vie est difficile. Lorsque,
le 4 avril, je I'atteignis au telephone,
elle etait en larmes et ne put prononcer
que ces mots : « Ecris-moi vite ! » C'est
I'amour et la foi qui lui ont permis de
tenir et d'esperer pendant cinq ans.

J'etais tres faible physiquement, mais
la detention m'avait muri et enrichi mo-

ralement et spirituellement. Je consta-
tai cependant que le Gulneen avait ete
habitue a une vie de jungle ou la seule
regie etait: « Debrouille-toi ». Comment
debarrasser mes compatriotes de toutes
ces tares ? Plus que jamais, nous avons
besoin de reapprendre a nous aimer, a
nous pardonner, a nous entraider, a nous
faire confiance.

« Je ne vous en veux pas »

Quand le cceur est arme d'amour et
que la conscience est satisfaite, il n'est
pas difficile de comprendre et de par
donner. Apres ma liberation, je rencon-
trai le gendarme qui dirigeait I'equipe
des gardiens de la prison.

« Nous avons beaucoup de choses a
nous dire, me dit-il, mais d'abord, je
vous prie de comprendre que j'ai ete
dur malgre moi vis-a-vis des detenus.

- Je vous comprends. Lieutenant. En
realite, j'ai toujours considere que vous
etiez aussi prisonnier que moi. Vous de-
viez obeir d'un cote a vos chefs poli-
tiques et militaires et de I'autre ecouter
votre conscience.

- Vous ne m'en voulez pas ?

- Non. Je ne vous en veux pas. C'est
Dieu qui nous libere tous. Demandons-
lui apres chaque priere de nous pardon
ner nos fautes et nos errements. »

Et chacun de nous de reprendre son
chemin.

Le Rearmement moral, bati sur
quatre piliers solides (honnetete abso-
lue, desinteressement absolu, amour ab-
solu, purete absolue), s'appuyant sur la
foi profonde et I'ecoute de sa conscience,
est un art de vivre qui peut reconcilier
tous les Guineens et leur apporter beau-
coup de paix et de bonheur.

MAHMOUD BAH

« Quand il n'y a plus de vision,
le peuple vit sans frein ».

Prov. 29, 18

Comme tous mes contemporains
qui suivent d'assez pres la si
tuation mondiale, je suis pro-

fondement bouleverse par I'agonie que
vit aujourd'hui la grande majorite des
Africains. Comment rester indifferent

face a ces bebes, ces enfants, ces
vieillards qui tombent, victimes des
conflits, face a ces foules innombrables
de refugies qui se precipitent dans le
pays d'a cote ?

Tant a ete dit sur ce continent qui,
depuis le dix-septieme siecle, a connu
les tourments de la traite des esclaves

et le choc de la «pacification colo-
niale » ! D'ou le desespoir de certains
qui voudraient ne plus voir dans
I'Afrique qu'un « continent maudit dont
la population est condamnee a vivre dans
la misere, le chaos politique et la do
mination ».

A mon avis, il faudrait reviser un tel
jugement a la lumiere du texte ci-des-
sus, tire du livre des Proverbes et de
cette phrase d'un savant atomiste hol-
landais: « Des hommes et des femmes
diriges par Dieu constituent la plus
grande force qui soit pour fagonner I'his-
toire. »

La foi dans la sagesse divine implique
bien sur une fa^on tout a fait differente
de conduire nos vies et de comprendre
ce que nous voyons autour de nous. Les
experiences personnelles que j'ai faites
dans ma vie familiale, grace a des actes
de foi portant sur de petites choses de
la vie, ont transforme notre desespoir et
notre angoisse en une force ascendante.
Nous avons maintenant la foi de voir

des miracles se produire de notre vivant.

Refugies ou
deplaces ?

La premiere le9on que nous avons
apprise, grace a certains amis qui nous
ont aides sur cette voie, a ete qu'il fal-
lait etre prets a cooperer avec Dieu et
a suivre Ses. directives ;

II y a quelques annees, nous nous
sommes en effet trouves dans une si

tuation ou, saisis de frayeur, nous avons
du avertir nos amis les plus proches que
nous risquions d'avoir subitement a
quitter emploi et logement et a devenir
de pauvres refugies dans le pays meme
ou nous vivions a I'epoque. Durant une
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longue periode, malgre les conseils et
les prieres de nos amis, rien ne semblait
aboutir. Le combat contre ceux qui nous
attaquaient et contre leurs accusations
depassait nos forces. En fin de compte,
se produisit le pire de ce que nous crai-
gnions : il ne m'a plus ete possible de
rester a mon poste. Du point de vue de
la seule logique, les risques etaient aussi
grands de part et d'autre, que ce soit
en devenant un refugie sur place ou en
partant pour une destination inconnue.

Finalement, s'est offert a nous un
poste dans un autre pays, dont la langue
nous etait etrangere et ou nous ne sa-
vions absolument pas si nous pourrions
trouver la bonne solution pour un de
nos enfants, tres handicape par un grave
probleme de communication. L'even-
tualite de devenir des refugies sur place
nous apparut alors comme la solution
la moins douloureuse.

C'est a ce moment que Dieu est in-
tervenu, par I'intermediaire d'une amie
du Rearmement moral. Agee d'environ
soixante-dix ans, connaissant et aimant
notre pays, elle nous dit sa pensee ; qu'il
nous fallait accepter la plus risquee des
deux options et faire confiance a Dieu
pour le reste. A cause de I'affection que
nous lui portions, nous avons abandonne
nos arguments humains, fait confiance
a la compassion divine, toute myste-
rieuse qu'elle etait pour nous, et suivi
le conseil de notre amie.

J'ecris ces lignes exactement quatre
ans apres ces evenements. Grace a Dieu,
ces annees ont ete les plus enrichis-
santes de notre vie, tant au point de
vue spirituel que materiel. Nos amis du
Rearmement moral, tout au long de ces
epreuves, de ces defis successifs, de ces
incertitudes, nous ont soutenus de tout
leur coeur, par leurs encouragements et
leurs prieres. En fin de compte, il est
presque incroyable de constater que,
sans meme pretendre que nous sommes
les maitres de notre existence, nous
ayons pu passer ces quatre ans a I'en-
droit le plus sur qui soit, sur les plans
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affectif et professionnel. De plus, notre
enfant handicapee est maintenant pia-
cee dans une des institutions les plus
competentes et les plus recherchees qui
soit. C'est pour nous un miracle qui
depasse notre entendement. II ne nous
est pas possible de dresser ici la liste de
tout ce qui nous est arrive. Qu'il me
suffise de preciser que, en dix ans de
carriere professionnelle, le poste que
j'occupe actuellement est celui ou je
suis reste le plus longtemps et ou j'ai
pu travailler avec le plus de concentra
tion, alors que j'etais venu avec reti
cence, me reposant sur ma seule foi en
Dieu.

Le grain de sable

L'Afrique a besoin de laisser Dieu
intervenir dans sa destinee. Cette verite

a ete exprimee par bien des grands
hommes avant nous. Dans mes mo

ments de doute, j'aime me rappeler les
mots de Benjamin Franklin : « Plus je
vis, plus je suis convaincu de cette ve
rite ; c'est Dieu qui gouverne les affaires
des hommes», ainsi que ce passage
d'Oswald Chambers : « Si nous choisis-

sons deliberement de Lui obeir, II sera
en Son pouvoir de commander a I'etoile
la plus lointaine ou au dernier grain de
sable de venir a notre aide. »

Si je me contente de raisonnement
humain, mes conditions de vie, que ce
soit en famille, au travail ou en moi-
meme, me paraissent insupportables. Les
solutions que je con^ois et que j'essaie
de promouvoir par moi-meme se reve-
lent inadequates ou desastreuses, au
mieux egoTstes ou interessees. Mais
chaque fois que, dans mon desarroi, je
me suis tourne vers Dieu, le fait d'ac-
cepter Sa volonte, meme si cela me
paraissait difficile, a ete en realite
comme une benediction cacheq.

Une demarche

indispensable

II me semble important de relier ces
experiences personnelles a la destinee
de I'Afrique. Nous avons trop tendance
a attribuer tons les maux dont elle

souffre - I'injustice, la corruption, la
misere - a I'autre, que ce soit mon
conjoint, mon collegue, la classe poli-
tique ou la nation voisine ! Au niveau
du continent, cela se traduit par le fait
que Ton attribue la pauvrete et les souf-
frances que I'Afrique endure aujour-
d'hui a des forces exterieures remontant
a la periode coloniale. Si cette explica
tion etait la bonne, elle serait de toute
fa?on incomplete. L'honnetete et I'ob-
jectivite nous forcent a admettre que,
comme dans nos vies privees, nous por-
tons dans tout cela une part de respon-

sabilites. C'est en admettant cette realite

que nous pourrons envisager le salut de
I'Afrique de demain. La verite est dure
a voir en face et, pourtant, cette de
marche est indispensable. C'est notre
avenir qui est en jeu.

Alex Haley, le celebre ecrivain noir
americain, a bien compris cette verite
douloureuse, lui qui, dans son roman
Racines, part a la recherche de I'identite
et de la dignite de I'homme noir.

« Le toubab [I'homme blanc] n'aurait
jamais pu faire tout ce qu'il a fait sans
I'appui des notres, fait-il dire a un vieux
lors d'un palabre de village. Les Man-
dingues, les Foulahs, les Ouolofs, les
Djolas, aucune des tribus gambiennes
n'a ete sans ses slatis [esclaves au service
des blancs], Pour 1'argent du toubab,
nous nous sommes retournes contre les

notres (...). Convoitise et trahison, voild
ce que nous avons appris du toubab en
echange de ceux qu'il nous a pris. »

Individuellement, les Africains
croyants reconnaitront que Dieu nous
donne la liberte de choisir entre Ses

commandements et ceux de notre ima

gination. C'est pour cette raison - sa-
chant que les choix qui faqonneront
I'avenir sont d'abord les miens - que
j'ai de I'espoir pour I'Afrique. On ne
doit pas sous-estimer I'importance des
decisions que prend chaque individu. Si
le choix est difficile, si les circonstances
sont eprouvantes, comme I'humble his-
toire de ma famille le montre, que
chaque Africain choisisse le chemin le
plus dur et s'en remette sincerement a
Dieu, meme une seule fois.

WIT*
Un fermier dans le Karroo

PAR AMOUR
POUR LA TERRE AFRICAINE

Roland et Moira Kingwill habitent une
vaste ferme dans le Karroo, en Afrique

■  du Sud, une region de hauts plateaux
rocheux situes au sud du pays. C'est la
que se sont etablies au siecle dernier

i  leurs families respectives, originaires de

Grande-Bretagne. Eux-memes ont en-
suite eleve leurs enfants sur ces memes
terres arides, inhospitalieres, prole du
gel en hiver, de la secheresse en ete et,
souvent entre temps, de pluies d'orages
devastatrices.

9



Nous avons choisi de transcrire ci-

dessous quelques passages d'une bro
chure redigee par M. Kingwill et inti-
tulee: « Six ancres de vie dans le Karroo

aride ». Ces pages transmettent le secret
qui a transforme la vie d'un jeune agri-
culteur, jadis timide et peu hardi, en un
homme d'initiative, dont les realisations,
au fil des annees, ont ete reconnues d'in-
teret national. « Six ancres de vie », ce
sont six experiences de foi que les King-
will ont faites dans le cadre de leur
famille et de leur profession. En void
quelques-unes.

Une phrase, aussi vivante a mon es
prit aujourd'hui qu'il y a cinquante ans,
a transforme le sceptique que j'etais en
un croyant. Par une froide nuit de juin
1937, ma femme Moira etait allee se
coucher; j'etais reste seul devant la
cheminee, regardant les cendres se
consumer. C'est alors que je fis I'expe-
rience qui devait marquer notre vie de
fagon decisive. Posant la tete sur mes
genoux, je dis : « Seigneur, si vraiment
Tu paries aux hommes, parle-moi main-
tenant ». A ma grande surprise, une
phrase tres claire me vint sur le champ
a I'esprit: « J'ai une tache a te confier ».

J'en etais venu a cette demarche in-

habituelle a la suite du passage chez
nous de nouveaux amis. Ils nous avaient

raconte une experience de foi qu'ils
avaient faite, qui avait gueri une pro-
fonde division entre eux et leur avait

donne la vision d'un monde reconcilie

si seulement les hommes cherchaient la

volonte de Dieu pour leurs vies au lieu
de suivre leur volonte propre. Ma femme
et moi nous demandions a cette epoque
ce que I'avenir tenait en reserve pour
nos enfants avec les menaces de guerre

qui planaient sur le monde, les divisions
politiques et raciales en Afrique du sud,
les problemes d'emploi et, plus concre-
tement encore, I'erosion de nos sols. A
la recherche de solutions, nous parcou-
rions des ouvrages sur le socialisme, qui
prenait son essor en Russie ; nous nous
rendions de temps en temps a I'eglise,
mais ne trouvions de reponses nulle part.
C'est ainsi que je decidai de tenter I'ex-
perience qui allait engager notre exis
tence sur une toute nouvelle voie.

Maintes fois, chevauchant a travers
le veld, je m'etais inquiete de voir les
degats causes par I'erosion. C'etait une
menace croissante pour I'economie du
pays tout entier. Si le probleme n'etait
pas pris en main, I'Afrique du sud pour-
rait devenir un desert. Cela me preoc-
cupait. Dans ma naivete, je pensais que
Dieu pourrait me reveler quelque vaste
plan pour resoudre ce probleme natio
nal. C'est ce qu'Il fit mais d'une faqon
inattendue. Un matin, j'ecrivis dans un
moment de recueillement la pensee sui-
vante : « Tout doit commencer chez toi,
dans ta propre ferme. Reduis ton trou-
peau d'un tiers ; mets en place un sys-
teme de paturage par rotation. »

Un pas dans la foi

C'etait une chose d'ecrire une phrase
dans un carnet, e'en etait une autre de
mettre en pratique ce qui representait
un changement draconien. Surtout au
lendemain d'une depression economique
et apres une periode de secheresse,
quand, financierement, nous avions du
mal a joindre les deux bouts. Mais la
pensee persistait. C'etait un immense
pas dans la foi. Apres beaucoup d'he-

sitatfons et de raisonnements interieurs,
je I'ai accompli.

Les annees qui suivirent furent dif-
ficiles. II nous fallut economiser de

toutes les manieres possibles. Puis, petit
a petit, on vit I'herbe pousser la ou il
n'y en avait jamais eu auparavant. Les
moutons commencerent a produire plus
de laine par tete et le taux d'agnelage
augmenta. Non seulement I'erosion du
sol cessait mais son etat s'ameliorait. Je

devins, par la suite, membre d'une as
sociation d'agriculture, puis president
du comite regional pour la conservation
des sols. Aujourd'hui, la reduction du
nombre de moutons a I'hectare est de-

venue une politique nationale dont la
necessite a ete scientifiquement prou-

« Excuse-toi aupres de ton personnel
pour ton mauvais caractere et tes fre
quents acces de colere : telle est la pen-
see que j'ai inscrite un jour dans mon
carnet. C'est aller trop loin, ai-je d'abord
pense. J'avais toujours exige de mes
ouvriers une obeissance stricte et im

mediate a mes ordres, sans discussion.
Presenter des excuses a ces noirs serait

non seulement une humiliation pour moi
mais pourrait signifier la fin de la dis
cipline a la ferme. Un matin pourtant,
j'ai decide d'obeir a ce que je savais
etre la volonte de Dieu pour moi. Je
suis alle au devant de mes hommes a

leur arrivee au travail. Au lieu de leur

donner des ordres pour la journee, j'ai
commence par m'excuser pour la faqon
dont je les avals traites dans le passe.
Je leur ai fait part de ma decision de
travailler dans un nouvel esprit et leur
ai demande de m'aider. A la suite de

V'



Atelier d'artisanat dont les produits sent
vendus a I'exterieur: un supplement de
ressources pour les femmes des ouvriers.

ce geste, simple et difficile a la fois,
nous sommes devenus une equipe, pre-
nant ensemble la direction de la ferme.

A la maison, Moira a fait la meme
experience et toute I'atmosphere de la
ferme a change. Notre personnel a su
que notre changement d'attitude pro-
venait d'une foi nouvelle en Dieu et en

son amour. La tension et la peur mu-
tuelle qui avaient toujours regi nos rap
ports ont disparu et 11 en a resulte une
plus grande efficacite dans le travail.

Une autre retombee inattendue des

excuses faites a mon personnel a ete
mon changement d'attitude vis-a-vis des
hommes d'une autre couleur que la
mienne. En Afrique du sud, la couleur
cree la division entre les hommes. J'ai

decouvert a cette epoque ma propre ar
rogance et compris qu'elle m'avait em-
peche de jamais Her des amities avec
des personnes d'une autre race.

D'autres initiatives ont suivi. Ainsi,
nous nous sommes interesses aux loge-
ments de nos ouvriers et de leurs fa

milies, remplaqant les ouvertures dans
les murs de leurs maisons par de vraies
fenetres, ajoutant une piece a leur logis
si necessaire. Nos voisins se sont moques
de nous, disant; « Vous verrez, ils cas-
seront les vitres et les remplaceront par
des morceaux de toile. » Ils se trom-

paient. Nos ouvriers, au contraire, ont
commence a tirer fierte de leurs habi

tations et, plus tard, ce sont les voisins
qui ont pose des fenetres chez leurs
ouvriers.

Une autre etape allait etre franchie.
L'une de nos employees nous demanda
un jour si elle pouvait rassembler les
enfants de la ferme pour leur apprendre
a lire et ecrire. II n'y avait aucune ecole
a la ronde. Nous avons vide une piece
pour la mettre a sa disposition. Nous
avons achete des livres et des ardoises.

Bientot les progres des enfants nous ont
pousses a construire une plus grande
salle de classe puis une maison pour un
professeur remunere, plus experimente
que la jeune femme qui avait offert ses
services. Une fois encore, cela a suscite
bien des reactions negatives chez nos
voisins. Mais nous etions temoins du

bienfait de I'ecole sur les enfants et de

tout ce que cela signifiait aussi pour
leurs parents.
Des associations agricoles ont, apres

quelques reticences, soutenu notre ini
tiative, dont la valeur a aussi ete recon-
nue d'en haut et qui fut suivie par
d'autres exploitations. Cela allait favo-
riser la stabilite de la main d'oeuvre et

accroitre sa competence.

Un choc terrible

Aujourd'hui la creation d'ecoles dans
les fermes est devenue politique natio-
nale et I'Etat remunere les professeurs.
Nos relations de travail a la ferme

ont aussi connu un tournant decisif le

jour oil j'ai convoque mes ouvriers et
leur ai dit: « Desormais, tant que vous
desirerez travailler chez nous, vous pou-
vez considerer vos maisons comme vous

appartenant. De mon cote, meme s'il
advient des temps difficiles, je ne vous
renverrai pas. » Jusqu'alors je m'etais
en effet arroge le droit de renvoyer sur
le champ n'importe lequel d'entre eux
si je le jugeais bon, ce qui etait une
source d'insecurite pour eux. A la suite
de ma demarche, ils sont venus me de-
mander la permission de faire des jar-
dins devant leurs maisons : les tournesols

ont fleuri tout a I'entour et les ordures

ont disparu.
Notre fils Robert, tout petit, etait un

joyeux bambin mais, au fil des se-
maines, nous etions devenus inquiets : a
quinze mois son vocabulaire etait le
meme qu'a neuf mois. A neuf mois et
demi, on avait du le vacciner contre la
variole, une epidemie s'etant declenchee
dans le voisinage.
Un jour, la soeur de Moira, medecin

specialiste, diagnostiqua une surdite
causee sans doute par le vaccin. Ce fut
un choc terrible. Moira prit le train

avec Robert pour consulter un specia
liste a Port-Elisabeth. Le lendemain

matin elle me telephonait; « Le mede
cin confirme le diagnostic. Robert doit
aller dans une ecole pour malenten-
dants. » Moira sanglotait en m'annon-
qant cette nouvelle. L'amertume monta
en moi. Un stupide accident medical
avait porte un coup fatal a un enfant
en bonne sante.

Une pensee provldentielle

Ce soir-la je me suis couche le coeur
lourd. Le lendemain matin, assis a mon
bureau, une pensee claire m'est venue
a I'esprit: « N'ajoutez pas au handicap
de Robert celui d'avoir des parents
amers. »

Dans les annees qui ont suivi, aux
moments difficiles, nous nous en sommes
souvenus. Quant a Robert, il a accueilli
avec courage et determination le defi
qui se presentait a lui. A I'age de trois
ans et demi, il est parti dans une pen
sion au Cap. Apres un an, il est revenu
a la maison ou Moira a poursuivi son
instruction, ayant appris a s'en occuper.
Plus tard, notre fils a pu frequenter un
college de la region. Aujourd'hui, marie
et pere de famille, il est responsable
d'une partie de la ferme. Nul ne salt ce
qui serait arrive si l'amertume et le
reproche, instinctifs en nous, I'avaient
emporte. Tout ce qu'on peut dire, c'est
qu'une simple pensee, directive provi-
dentielle, a reoriente notre vision des
choses et permis ainsi de preparer I'ave-
nir de Robert dans un esprit clairvoyant
et constructif.

Notre histoire n'a rien d'unique oii
d'extraordinaire, mais quand je pense a
ces moments ou j'ai requ des pensees si
lumineuses a I'origine d'efapes decisives
dans ma vie, je vois se profiler le dessein
de Dieu pour notre famille. Une tache
m'attendait effectivement. Je n'ai pas
toujours ete a la hauteur, j'ai fait des
erreurs, manque de clairvoyance ; nean-
moins I'experience faite en cette froide
nuit de juin 1937 a fait de moi un
homme de foi. Jadis surtout preoccupe
de moi-meme et mene par mes ambi
tions et mes desirs personnels, j'ai ap
pris a m'ouvrir aux besoins des autres
et a agir pour I'interet de mon pays tout
entier. Je sais que «quand I'homme
ecoute, Dieu parle et quand I'homme
obeit, Dieu agit ». C'est la seule vole de
liberte et d'unite pour tous.

Extraits traduits par
NATHALIE CHAVANNE
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Uruguay:
Dialogues
renoues

C'est de I'Argentine, du
Salvador, du Chill, du Hon
duras et des Etats-Unis que
vinrent de nombreux de-

legues a la conference du
Rearmement moral organi
ses a Montevideo en mars

dernier, L'un des organisa-
teurs urugayens, M. Alaniz,
etait haut-fonctionnaire sous

le regime militaire. L'an der
nier, tout dialogue etant In-
terrompu entre milltaires et
dirigeants politiques, M. Ala
niz prit rinitlative de recevoir
ces hommes chez lui. De ces

entretiens naqult I'accord qui
permit la tenue d'electlons
democratlques.

Les delegues ne purent
qu'etre encourages par les
reclts de M. Bill Peters, an-
cien ambassadeur de

Grande-Bretagne en Uru
guay. Son obelssance a I'ins-
piration divine permit le
rapprochement entre son
pays et I'Uruguay en 1977 et
contribua a ce que les diri
geants Tupararos abandon-
nent les methodes de

violence. En 1979, II sema les
germes de reconciliation dans
I'esprit de certains diri
geants.

Plusieurs participants qui
jusqu'alors avaient accuse
I'imperialisme de leurs voi-
sins puissants ou la violence
du parti oppose au leur, eu-
rent le courage de mettre en
lumlere les raclnes de ces

maux en eux et de commen-

cer a y remedier.

Rencontre
en Colombie

Pour la trolsleme annee

consecutive, une conference
du Rearmement moral s'est

deroulee le mols dernier a Zi-

paquira, en Colombie. Dans
un pays profondement divise
par la guerilla et par les
conflits de classe (« C'est un
cercle vicleux, a dit un par
ticipant, la violence engendre
le chomage et le chomage
engendre la violence»), il

etait frappant de voir toutes
les couches de la societe re-

presentees.

Pour Jose Vincente Pinto,
dirigeant d'une cooperative,
les conflits en Colombie, en
Amerlque centrale et meme
entre les grandes puissances
sur la question de I'arme-
ment ont tous la meme

cause: la rupture qui s'est
effectuee entre I'homme et

Dieu. D'ou la necessite de la

reconciliation, precise-t-il,
entre I'homme et Dieu

d'abord, au sein de la famllle
ensulte, dans la societe enfln.
« L'homme qui n'a pas la palx
Interieure ne saura pas etre
un Instrument de palx dans
son pays et dans le monde »,
a-t-ll conclu.

Fils d'un agrlculteur un peu
moins pauvre que les autres,
Pinto avait ete, des son plus
jeune age, saisi d'un grand
elan de compassion. Sa ba-
taille pour la justice I'avait
entralne dans un conflit ou-

vert avec I'Egllse et 11 avait

responsabilites de sa classe
d'origine. Consciente du fait
que la seule mention de son
patronyme provoque dans
certains milieux des reac

tions de haine, elle s'est dite

decides « a sortir des fron-

tieres etroites de son milieu

et a travailler avec d'autres

au service du pays. »

II fut aussi abondamment

question de remettre en vi-
gueur les valeurs famillales et
de creer dans le pays un
«Consell de conscience»

semblable a celui qui, au
Zimbabwe, a permis le rap
prochement entre les
communautes et la solution

de certains problemes poli
tiques.

A I'heure

polonaise
Le 5 mai dernier, une re

presentation de \'Oratorio
pour notre temps a ete don-
nee sous le signe de la Po-
logne, en I'eglise Saint

Felix Lisiecki dirigeant son ceuvre.

rejoint les rangs des mar-
xistes, jusqu'au jour ou une
profonde conversion s'est ef
fectuee en lui. Laissant der-

riere lui son amertume, il s'est
alors consacre au service du

Christ et a cree un reseau de

cooperatives agricoles qui
s'associe au mouvement

« pour la palx » du president
colombien Betancour.

Maria Teresa Samper, qui
j appartient a une des puis-
santes families colombiennes

controlant les grandes so-
I cietes industrielles et com-
merciales du pays, a dit, lors

I de la rencontre, son Intention
1 d'assumer pleinement les

Etienne de Lille. Le Congres
« Polonia de France » I'avait

demande pour marquer la
commemoration de I'an-

icienne fete de I'indepen-
' dance polonaise. 150
;choristes polonais du Pas-de-
i Calais, sous la direction de
Jl'auteur, M. Felix Lisiecki,
jChanterent certains couplets
Jen polonais. Des citations de
Jean-Paul II et de Lech Wa-

.;lesa ont ete ajoutees dans la
[jpartle de I'oeuvre reservee
aux temolgnages.

Malte

Avec un stand intitule

|« Germes d'espoir dans un

monde dechire», le Rear
mement moral etait present,
en avril dernier, a la cin-

quleme foire du livre de
Malte. Le premier minlstre
Don MIntoff, lors de sa visite

de I'exposition, fut accuellll a
ce stand par ses sept anl-
mateurs.

Theatre

au parlement

10 avril: a I'afflche du

theatre de la Chatlibre des

deputes de I'Etat australien
de Nouvelles Galles du sud,
une piece sur Keir Hardie:
« L'homme qu'on ne pouvait
acheter » consacree a la vie

du fondateur du mouvement

travailliste.

Dans la salle, invites par
trois de leurs collegues,
trente-trois deputes de tous
bords, le president de la

Chambre et le chef de I'op-
position.

La semaine precedente,
trols representations avaient
eu lieu dans la vllle miniere

de Wollogong, pres de Syd
ney, devant un auditoire de
mineurs et de notables. Une

spectatrlce connue pour ses
actlvltes politiques dit en sor-
tant: « Je retire de cette soi

ree que nous n'arriverons a
rien tant que nous ne ferons
pas I'experience de la guerl-
son de I'amertume dont parle
la piece. »

Canada:
f€ N'ayez
pas peur»

Depuis la lecture animee
qu'ils avaient faite l'an der
nier de la piece VEchelle, de
Peter Howard, les acteurs, au

nombre de douze, ont releve

un nouveau defl. S'Inspirant
de la phrase de Jean-Paul II
« N'ayez pas peur », ils ont
compose une serle de
sketches et de chants qui il-
lustrent leur espoir en I'ave-
nir. Presente une premiere
fols a Montreal, ce court

spectacle a ete donne depuis
dans une prison et dans un
college.
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Innovation dans une grosse entreprise indlenne

LE DIALOGUE UBERE
Des 1975, les Indiens ont cesse leurs

importations de cereales afin de sti-
muler au maximum le potentiel agricole
des regions du Pundjab et du Haryana.
Resultat: i'lnde subvient maintenant a

ses propres besoins alimentaires.

Pour stimuler I'industrie, le sous-
continent fait la demarche inverse. Ju-

geant que I'economie planifiee a deve-
loppe le pays aussi loin qu'elle le pouvait,
les autorites indiennes ont decide de

lever progressivement les protections du
marche indien. Les concurrents etran-

gers peuvent desormais s'associer aux
entreprises indiennes pour diversifier et
ameliorer les produits. Les monopoles
vont cesser. Deja une voiture, la Maruti,
est construite en collaboration avec les

Japonais. Decision courageuse, qui pa-
rie sur la capacite de I'industrie in-
dienne de diminuer ses couts de

production et done ses prix de vente
tres eleves, pour ne pas etre ecrasee par
la concurrence etrangere. Bataille dif
ficile, mais salutaire.

L'autre dimension

de la modernisation

A Jamshedpour, siege des usines de
camions Tata, les responsables de la
production accueillent cette mesure avec
beaucoup de dynamisme, bien que, dans
un premier temps, I'effet sur I'emploi
sera sans doute negatif. Dans cette ville
situee a 250 km a I'ouest de Calcutta,
les usines du groupe occupent 23.000
ouvriers qui fabriquent chaque annee
26.000 camions de 10, 12 et 22 tonnes.
Dans cette grande entreprise, nous

avons ete les temoins d'une experience
qui n'a pas son equivalent chez nous et
qui illustre bien un aspect du travail du
Rearmement moral dans cette region
de rinde.

Ainsi, dans ces usines etonnamment
modernes, les relations ouvriers-direc-
tion sortent de I'ordinaire. «Tout a
commence, nous dit un responsable,
lorsqu'en 1978 une delegation regrou-
pant des manoeuvres et des cadres est
allee a 1800 km d'ici participer a un
seminaire sur I'industrie a Panchgani,
ou se trouve un centre de conferences

du Rearmement moral. Ce groupe est

revenu profondement transforme. Feu
apres, a partir de I'etat d'esprit et des
methodes decouvertes a Panchgani, la
direction de I'entreprise a mis sur pied
un programme de formation aux rela
tions humaines. Une partie de cette for
mation fait appel a des techniques
couramment employees en Occident et
mises au point notamment par la
NASA : « Comment passer de la rela
tion enfant-parent a la relation adulte-
adulte dans le travail. »

Des exemples de personnalites
connues de la vie indienne (Mere Te
resa ou J.R. Tata lui-meme, fondateur
de I'entreprise) sont etudies.

La formation du Rearmement moral

introduit cependant des elements sup-
plementaires determinants. Le dialogue
personnel-direction est encourage et
permet d'aborder ouvertement les vexa
tions, les quiproquos, les contrarietes et
surtout les suggestions d'amelioration
dans tous les domaines, y compris tech
niques. C'est ainsi qu'un ouvrier a eu
I'idee d'un precede permettant I'elimi-
nation presque totale des bulles dans le
moteur des camions. « Les resultats sont

comparables a ceux de I'industrie alle-
mande, entendons-nous dire. Nous
sommes stupefaits de I'interet que les
ouvriers portent a I'industrie automo
bile !»

Des films du Rearmement moral tels

que Hommes du Bresil sont utilises pour
cette formation. 164 groupes de re
flexion se sont formes qui se reunissent
une heure par semaine dans les usines.
Ces reunions sont le relais principal de
la formation humaine. Elles sont facul-

tatives, mais I'heure est remuneree. Les
themes en sont libres et touchent ge-
neralement aux conditions de travail,
aux raisons de I'absenteisme, a la se-
curite, aux problemes de boisson. « Petit
a petit, nous esperons que ces groupes
aborderont aussi les priorites de I'usine
dans son ensemble. »

«Cette pratique de la mise en
commun, nous dit un de nos interlocu-
teurs, nous vient directement de ce que
nous avons appris a Panchgani. Elle
repond au besoin vital de nous connaitre
les uns les autres beaucoup plus en pro-
fondeur. »

M. lyengar (a droite), responsable de la
formation aux usines Tata, et M. Kiran
Gandhi, son adjoint.

Dans ces seminaires, I'approche
comporte tres peu de theorie. On choisit
les personnalites les plus fortes aux deux
bouts de la hierarchic. «Chacun s'y
prete et on constate une amelioration
radicale des relations. » 6000 personnes,
par groupe de 23 en moyenne, ont deja
participe a ces programmes de forma
tion. Lorsqu'un ouvrier illettre decide
de transformer son comportement, la
contagion sur le personnel dit eduque
ne se fait pas attendre. Ces stages par-
tent du principe que, sur le plan hu-
main, tous ont des aspirations analogues,
mais aussi des faiblesses analogues. Le
but n'est pas d'eviter les conflits, mais
d'apprendre a les assumer. Un ensei-
gnement capital de Panchgani, c'est de
ne pas attendre que l'autre commence.
II est considere comme essentiel que les
remises en question personnelles soient
le fait des cadres et de membres de la

direction autant que celui des ouvriers
et des animateurs des seminaires eux-

memes. De ce fait, les participants de-
viennent vite des formateurs. L'elan est

soutenu par la participation aux ren
contres de Panchgani, plusieurs fois par
an, de delegations de Jamshedpour.

« A I'origine, nous dit encore un de
nos hotes, les participants aux groupes
de « partage » etaient tentes d'utiliser
cette heure hebdomadaire pour leurs
propres revendications. Cette periode est
revolue et chacun joue le jeu sincere-
ment. Inversement, les animateurs se
sont opposes categoriquement a I'idee
d'utiliser ces groupes pour amadouer les
recalcitrants. II est crucial que le som-
met change de mentalite autant que la
base. »
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En effet, les temoignages de plusieurs
membres de la direction frappent par le
courage et I'humilite des demarches de
restitutions qu'ils ont impliquees, no-
tamment envers des ouvriers. Ceux-ei

peuvent ainsi parler avec la direction
sans complexe d'inferiorite.

Bien qu'eneore modeste, le budget
annuel alloue a eette nouvelle faqon
d'aborder les problemes sociaux est deja
significatif: 5 millions de roupies (4
millions de francs) sur un budget total
de I'entreprise de 8 milliards de roupies
(6,4 milliards de francs).

Cette approche comporte une dimen
sion spirituelle sous-jacente, surtout dans
la pratique de I'ecoute de la voix inte-
rieure, qui echappe a toute technique.
« Mais nous faisons tres attention de ne

pas aller plus loin dans ce domaine de-
licat du libre choix personnel », nous dit
un responsable.

Ainsi cet etat d'esprit n'est pas reduit
a une technique et, par consequent, les
ehangements d'attitude ont des reper
cussions en dehors de I'usine, dans les
families. Nous avons pu le constater un
soir ou une quarantaine de personnes se
sont entassees comme elles le font

chaque semaine chez notre hote, em
ploye dans I'usine, pour faire le point,
echanger sur les problemes de leur en-
treprise, de leur ville, et sur leur pra
tique du reeueillement.

L'esprit de Panchgani
et les defis economlques

Partout en Inde, I'ecoute de la voix
interieure va de soi. II s'agit du passage
qualitatif des idees « brillantes » de notre
cerveau au genie de I'inspiration divine,
applique a la vie familiale et profes-
sionnelle. La necessite d'un changement
de comportement n'est contredite par
personne. Les Indiens sont pragma-
tiques et osent etre simples. Un ouvrier
devenu contremaitre nous accueille chez
lui en nous disant dans sa langue ; « Bien
que nous ne nous soyons jamais ren
contres et que nos cultures soient tres
eloignees, je ne vous accueille pas en
etrangers car nous partageons le meme
engagement et la meme confianee dans
I'ecoute de la voix interieure. »

Un autre «bourgeonnement»
concerne la communaute rurale. Le

groupe Tata travaille effieacement au
developpement des villages voisins, en
particulier dans le domaine de I'hy-
giene, du reboisement, du forage des
puits.

Heureusement, I'Inde a ete relative-
ment epargnee par la crise de I'energie
car elle produit deja 55 % de ses besoins
en petrole. Mais I'avenir du develop
pement de I'Inde, jusqu'a present re-
marquable, reside selon I'avis general
dans sa capaeite d'augmenter le pouvoir
d'achat de ses habitants. En effet, les
camions Tata, jusque la tres demandes,
ont sature le marche et les invendus

augmentent.

Un de nos hotes remarquait: « Nous
voulons faire en quelques decennies ce
que I'Oceident a fait en plusieurs siecles.
La, les mentalites ont eu le temps de
suivre. Comment devons-nous nous y
prendre ici ? Saurons-nous apprendre de
vos erreurs ? Le developpement humain
est indispensable au developpement
economique. »

Les responsables de Tata constatent
le besoin urgent d'introduire dans I'in-
dustrie la democratic que les Indiens
ont su conserver si remarquablement
dans le domaine politique. L'un d'eux
ajoute : « II nous faut un retournement
de mentalite : non pas decider de ce que
le client devra aeheter, mais satisfaire
ses besoins et ses gouts. »

Tout en soulignant I'espoir que sus-
cite I'entree recente au parlement de
vrais specialistes de I'economie, notre
hote ajoute que I'absence de coordina
tion entre I'enseignement et les besoins
de I'industrie I'inquiete : « Allons-nous
continuer a former des jeunes au niveau
d'Oxford ou allons-nous tenter de re-

pondre aux besoins de notre industrie
au point oil elle en est aujourd'hui ?
Dans le premier cas, nous continuerons
a former des gens pour les Etats-Unis
ou la Grande-Bretagne. »

Enfin Ton sent combien le Japon a
detrone les puissances occidentales
comme point de mire de pays comme
I'Inde. Toutefois, les responsables de
Tata constatent que la jeunesse nippone
n'a peut-etre pas la meme mentalite que
la generation qui la precede. Ils insis
tent aussi sur I'importance de laisser se
developper I'originalite indienne pour les
phases ulterieures de son developpe
ment.

Ainsi, devant les difficultes econo
mlques et les defis a venir, I'equipe res
ponsable du programme de formation
du groupe Tata est eonvaincue que ce-
lui-ci aidera chacun a reagir avec ma-
turite et hauteur de vue.

GERARD GIGAND

Le fait majeur de notre epoque
serait-il un renouveau spirituel ?
Sensible surtout dans la jeu

nesse, une lame de fond souleve notre
vieille culture. Toute une part du reel
et de I'homme est restee enfouie, qui
demande a parler. La vie de l'esprit,
le travail, I'amour et jusqu'a la vision
des choses sont a reinventer. Ecoutons

d'abord ces voix qui peuvent nous
aider a retrouver un chemin perdu. »
(Introduction a la collection ; « L'espace
interieur », Fayard).

Parmi ces voix, celle d'Emmanuel
Levinas se fait entendre de plus en plus
dans la renaissance de la philosophic
morale aujourd'hui.

Le petit livre Ethique et Infini qui
recueille ses entretiens avec le « nou-

veau philosophe » Philippe Nemo, dif
fuses sur France-culture, donne une idee
succincte, limpide et fidele du develop
pement de sa pensee. Selon Philippe
Nemo, c'est le plus grand moraliste de
la philosophic contemporaine.

itineraire

Ne en Lithuanie, il est initie tres tot
a la Bible hebraique. Au cours de ses
etudes seeondaires, il se passionne pour
les classiques russes, poetes et roman-
ciers, et pour Shakespeare. II vit la re
volution sovietique en Ukraine, ou sa
famille a ete deplacee pendant la guerre.

A dix-huit ans, il part pour la France
et etudie la philosophic a Strasbourg. II
y rencontre des professeurs prestigieux
et decouvre « les grandes vertus de pro-
bite intellectuelle et aussi de doute et

d'elegance de I'universite frangaise»,
vertus qui deviendront les siennes
comme ecrivain. Sa recherche philoso-
phique le conduit a Fribourg-en-Bris-
gau, aupres de Heidegger et de Husserl
a qui il consacre sa premiere these de
doetorat. II s'installe a Paris et participe
aux soirees philosophiques de Gabriel
Marcel.

Devenu Franqais, mobilise pendant la
guerre, il est prisonnier en Allemagne.
L'uniforme franqais le protege de la
persecution antisemite, alors que la
quasi-totalite de sa famille restee en
Lithuanie est massacree par les nazis.

C'est en captivite qu'il redige ses pre
mieres ceuvres. De retour en France, il
est membre du college philosophique de
Jean Wahl ou s'affirment les esprits les
plus originaux et les plus independants
d'apres-guerre. II approfondit I'etude du

14



ydmmmMj

ETHIQUE ET INFINI

Philippe Lobstein pr^sente
ie dernier ouvrage d'Emmanuei Levinas

Talmud, prend la direction de rEcole
Normale Israelite orientale, ou se fer
ment les maitres de fran9ais des ecoles
de TAlliance Israelite Universelle du

bassin mediterraneen.

La soutenance de sa grande these,
Totalite et InfinU lui vaut une chaire de
professeur aux universites de Poitiers,
puis de Nanterre ou, appele par son ami
Paul Ricoeur, il vit les evenements de
mai 68, enfin a la Sorbonne. Aujour-
d'hui retraite - mais, pour la pensee, il
n'y a pas de retraite - il poursuit son
travail de recherche philosophique et
exerce une influence de plus en plus
etendue et profonde sur les jeunes ge
nerations de philosophes.

J'ai eu la joie de le rencontrer au
Maroc, dans la circonscription d'inspec-
tion primaire de Marrakech dont j'etais
responsable a I'epoque et qui compre-
nait les ecoles de I'Alliance Israelite

Universelle. Ses conferences et ses en-

tretiens avec les instituteurs se situaient

a un niveau tres exigeant de reflexion
et de culture.

L'Autre

En rupture avec la philosophic occi-
dentale d'origine grecque qui, de Platon
a Hegel, donne la priorite a la connais-
sance theorique de I'etre et insere
I'homme dans une totalite rationnelle,
Levinas, retrouvant les racines he-
braiques de notre culture, voit dans la
relation avec autrui, irreductible au sa-
voir, la question fondamentale, qui est
ethique, et donne tout son sens a la
pensee.

L'ideal de la science, c'est la reduc
tion de I'autre au meme, I'assimilation,
I'absorption en soi de la difference. La
connaissance des astres les plus loin-
tains enferme le savant dans sa solitude.
Seule la relation a I'autre homme le fait
sortir de lui-meme.

La relation qui respecte I'alterite, c'est
une relation a un mystere qui est tou-
jours a venir, comme le temps qui nous
arrache a nous-meme et nous mene au-

dela des biens possedes, comme le rap
port masculin-feminin dont la dualite
est insurmontable et qui s'exprime dans
la pudeur; comme le rapport de filia
tion, ou le fils, qui est de meme nature
que le pere, est une personne libre,
etrangere au pere.

« Toi, c'est Toi. »

Dans son originalite, cette relation
n'est ni avec, ni a cote, ni de lutte ni de
domination, ni de fusion ni de posses
sion, mais de face a face, de vis-a-vis,
de visage. Le visage n'est pas vu. II est
toujours saisi au-dela de lui-meme, dans
une expression de la personne. « Celui
qui rencontre autrui ne regarde pas la
couleur de ses yeux ». Tout visage est
expose, sans defense, parole qui appelle
une reponse.

Le premier sens du visage, sa pre
miere parole, est d'ordre ethique. II me
dit: « Tu ne tueras point». Bien que le
meurtre soit un fait banal, il est difficile
de tuer celui qui vous regarde en face.
L'impossibilite de tuer I'autre, I'obli-
gation de le reconnaitre, opposee a la
facilite de tuer qu'offre la nature, est
I'exigence morale fondamentale.

La priorite donnee a I'autre sur le
moi souverain, qui depose sa souverai-
nete, r« apres-vous, Monsieur » devant
une porte ouverte, c'est la justice ren-
due a I'autre, c'est I'ouverture a I'lnfini
qui depasse toute intelligence.

Responsabiiite

Repondre a quelqu'un, c'est deja re-
pondre de lui et de soi, c'est devenir
responsable. La responsabiiite pour au

trui, qui est I'ethique commune a tout
homme, libere I'homme de tout totali-
tarisme. La responsabiiite est singuliere
et personnelle. Nul n'y echappe, sous
peine de demission de I'humain. Selon
une formule tres proche de Sartre,
I'homme est responsable de sa respon
sabiiite meme. Comme Sartre («I'exis-
tentialisme est un humanisme»),
Levinas cite Dostoievski (les freres Ka-
ramazov): « Chacun est responsable de
tout devant tous, et moi plus que les
autres.»

Dure parole, qui, chez Sartre, aboutit
au nihilisme, «I'homme, passion inu
tile », mais chez Levinas a la recon
naissance d'une presence en moi de
I'lnfini, qui est Dieu.

Tournements

Ce philosophe difficile et exigeant ap-
parait comme « un phare » a bien des
jeunes penseurs. Le plus celebre des
«nouveaux philosophes», Bernard-
Henry Levy, lui doit beaucoup. Alain
Fiekelkraut, dans La Sagesse de Vamour,
un ouvrage recent, le suit de tres pres.
L'ancien secretaire de Sartre, Benni
Levy, dont les derniers entretiens avec
le maitre disparu, publics dans un re-
cueil, Le Nom de Vhomme, ont porte
sur la morale et suscite bien des

commentaires, a opere, selon sa propre
expression, « un tournement » sous I'in-
fluence de Levinas. Aujourd'hui, dans
ce meme Strasbourg ou, il y a un demi-
siecle, Levinas decouvrait avec eblouis-
sement la philosophic moderne, Benni
Levy fait le chemin inverse et retourne
aux etudes hebraiques dans une ecole
juive. « De Mao a Moi'se », comme a
titre un article de Liberation.

Ainsi se ressource la philosophic, pour
preparer le prochain siecle et le pro-
chain millenaire, qui, selon une formule
de Malraux devenue banale, sera
ethique et spirituel ou ne sera pas.

PHILIPPE LOBSTEIN

Ethique et Infini, collection L'espace int6rieur,
Fayard.
(Euvres principales de Levinas :
Totalite et Injini, Nijhoff, La Haye.
Autrement qu'etre, ou au-deld de I'essence, Nij-
hoff, La Haye.
Difficile liberty, Albin Michel.
Humanisme de I'autre homme. Fata Morgana.
De Dieu qui vient I'idee. Vrin.
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Dans 56 pays, on lit...

.. changer

0

Des signes d'espoir derriere ractualite. Des reflexions sur les choix
ethiques auxquels nous sommes confrontes. Des faits qui confir-
ment que rhomme peut etre change et changer son envlronnemeht.
Tous les mois, seize pages qui aiguilionneront votre courage.

Abonnez-vous Abonnez vos amis (voir bulletin en page 2)
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