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CAUX 12 juillet - 31 aout 1986
Quarantieme anniversaire du centre de conferences

12 - 20 juillet: Allemands et Frangais animeront ensemble la se-
malne d'ouverture. Cette Initiative se veut symbollque de I'esprlt de

reconciliation dont le monde entler a tant besoln aujourd'hul.

23 Juillet - 2 aout: Forum pour les jeunes, ouvert a tous ceux qul
s'lntdressent au monde de I'an 2026.

5-12 aout: « Des conflits aux remedes », tel est le theme retenu,
temolgnages et experiences a I'appul. Session animee par les Cana

dians et les Amdricains.

L'Asie, I'Afrique, i'Amdrique latine, les pays du Pacifique seront repre-
sentes e Caux durant tout I'ete, et en partlculler autour du 15 aout,

par des hommes et des femmes ddslreux d'engager un veritable dia
logue Inter-continents.k 25 - 31 aout: la semalne de cidture sera animee par des

representants de la vie dconomlque. Thdme choisi:
^  « L'EconomIe mondlale a la rencontre des besolns de
H  I'humanlte. »
B  Renseignements et Inscriptions: secretariat des conte-
(  rences, Rearmement moral, CH 1824 CAUX
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Que veut le Rearmement moral?

La refonte de ia societe ne peut s'operer
en definitive que par ia transformation des
tiommes. Tel est ie principe.

Una ecole du changement ou ies hommes
apprennent a rechercher ia voiontd divine, it
respecter ies valeurs morales et a ies rendre
contagieuses. Teiie est ia pratique.

Des equipes agissantes s'efforgant d'etabiir
un dialogue fecond ia ou regne i'antagonisme,
de guerir ies hommes de leurs prejuges et
de ieurs haines jusque dans i'arene sociaie
et poiitique ou dans ies relations interna-
tionaies. Telia se presente Faction sur ie
terrain.

Congu a i'origine et poursuivi depuis
piusieurs decennies par des personnes ani-
mees par I'ideai Chretien, ie Rearmement
moral se veut ouvert a des hommes de
toutes croyances dans un respect mutual et
en vue d'un combat common pour un avenir
meiiieur.
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LA SUISSE SOLIDAIRE

La Suisse n'entrera pas d
rONU. Le peuple souverain
s'dtant prononc6 sans ̂ ui-
voque, le d^bat est clos.
Mais d voir le monde dvo-

luer, on se dit que ses
spasmes ne cesseront pas
de sitdt de d^ranger la tran
quillity de citoyens prlvlld-
giys.

A vral dire, en dehors du
fanatlsme - ou de I'ygoTsme
- de certalnes catygories de
notre population, personne
ne conteste vyrltablement la

solidarity active envers le

monde et ses probldmes. La
responsabllity en Incombe
done de fagon accrue d des
organlsmes comme le
Comity International de la

Crolx-Rouge, au Rdarme-
ment moral et ses ren

contres Informelles de Caux,
aux (Buvres d'entr'alde, aux
Initiatives de tous genres,
privyes et pubiiques.

Au mois de mars, la
Suisse ytalt le seul pays oc
cidental y partlclper, avec
quelque cinq cents titres(1)
au 6^ Festival llbanals du

llvre d'Antyilas. L'yditeur

Pierre-Marcel Favre, qui
ytalt sur place avec le se-
crytaire gynyral de I'Asso-
ciatlon suisse des Editeurs

de langue frangalse, dycla-
ralt au journal L'Orlent - Le
Jour:« Nous voulons exprl-
mer notre solidarity cultu-

relle avec le peuple llbanals.
N'oubliez pas la confyrence
Inter-llbanalse de Lausanne

quI avalt rdunl II y a deux
ans toutes les parties en.
prysence. La paix finira bien
par venir.»

Un example entre mille
pour rappeier que la sycu-
rlty d'un petit pays neutre
passe par I'ouverture et par
une fol Inybranlable dans un

avenir que partageront tous
les peuples de la terra.

CHARLES PIQUET

(1) Le llvre Pour I'amour de de-
maln, publiy aux Editions de
Caux, ytait expose au Festivai
iibanais du livre avec inscrit en

grosses iettres sur un bandeau:
« La force du pardon, » rSsu-
mant bien ie message universel
d'iryne Laure.

FACE A FACE

Certains croient voir dans

la cohabitation un reflet de

ce qu'espyre le peuple fran-
gals, y savoir une coopyra-
tlon loyale entre des partis
quI se sont toujours
combattus Jusqu'lcl et une
certalne stability polltlque.
Or force est de reconnaltre

que cette duality au sommet
est bien loin de satisfaire

ces espyrances. Ce ne sera,
dit-on dyjy, qu'une comydie
de collaboration, avec en
ombre chinoise la lutte pour
le pouvoir en 88 ou avant.

Mais on peut se deman-
der si au-deiy des pdripyties
politlques II n'y a pas une
aspiration plus profonde, qui
va bien plus loin que la co
habitation. Certalnes petltes
phrases la pryflgurent. Mar

cel Debarge, membre du
secrytarlat national du P.S.,
affirmalt aussitdt aprds le 16
mars que son parti, mainte-
nant dans I'opposition, « ne
devra pas se conduire
comme avant 1981. » M.

Mauroy dyclarait y Lille que
les soclallstes devraient ytre

« soucleux de toujours faire
des propositions suscep-
tibles d'ytre tradultes en

actes ». Du cdty du nouveau

pouvoir, un ddputy UDF de
Maine-et-LoIre, Edmond Al-
phandyry, pourtant barriste
et anticohabitationniste, af-
firme en se ryfyrant aux

deux camps: « Nous parlons
aujourd'hui le myme Ian-
gage ... Va-t-on vers le dy-
bat y I'anglo-saxonne ? »
Bernard StasI surenchyrit:

UN PLAN POUR CNAQUE HOMME

S'il y a une chose pire que de ne pas avoir de contact
personnel avec le Christ, c'est d'avoir fait une experience quI
se llmlte S ce contact personnel (...). Une des stapes les plus
Importantes dans la vie d'un Chretien, apr^ r^mervelllement
du premier jour, c'est la d^couverte que le Christ a un plan
pour I'humanlt^ (...) quI reserve une place d tout homme, femme
et enfant, d chaque peuple; un plan quI ne concerne pas leur
seul blen-§tre splrltuel, mals leur niveau de vie, leur progres,
leur sant^, leur travail, leur salaire, bref leur bonheur sur notre
planete.

HENRY DRUMMOND

« La classe polltlque a perdu
son manlch^lsme. » Et, pour
revenir a I'opposition ac-
tuelle, le d^put^ soclallste
Alain Richard precise: « II y
a adhesion d'une majority
de citoyens d des Id^es
communes quI transcendent
les cllvages partisans. »

Phrases lanc^es ̂  la 1^-

gere ? Illusions transltolres ?
Peut-Stre. Mals mdme si la

cohabitation ne permet pas
de traduire en actes ces es-

polrs, II se trouve que deux
hommes quI s'opposent et
dont la trajectoire polltlque,
curleusement, s'apparente
se trouvent contralnts de

travalller, sinon ensemble ou

cote ̂  c5te, du molns face
a face. Sur toute une s^rle

de grandes questions, lls
dolvent se dire, plus ou
molns franchement, ce qu'lls
pensent, ce qu'lls esp^rent,
ce qu'lls redoutent. Les clr-
constances font que leur
dialogue devra se concr^tl-
ser par des decisions quI af-
fecteront I'ensemble de la

nation. Souhaltons, quelle
que solt la couleur du pou
voir a I'avenlr, qu'apres ce
tete-d-t§te ces deux

hommes ne pulssent plus se
tralter comme autrefols et

que ce sera b^n^flque pour
toute la France.

MERIDIEM

J'AI PAYE LE PRIX
DE LA VERITE

«Je savais au plus profond de mon Stre qu'd
moins de proceder ̂  un re-examen rationnel de tout
ce que represente le communlsme, je perdrals ma
dlgnlte d'homme libre. II y a un prIx d payer pour
se rapprocher de la verlte. J'al pay^ ce prIx. J'ai
et^ vlctlme d'une purge. Et j'y al gagne personnel-
lement. »

M. DJILAS, Journal de prison.

Lire en page 13, en exciusivite, un entretien
avec i'ancien vice-president de Yougosiavie.
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Robert Schuman sans c6r4monie. Aux photos officielles, Changer a prefers celle-ci, qui nous montre rhomme de
tous les jours, simple, modeste. C'est a lui que I'Europe doit beaucoup de ses virtuaiites d'union.

A propos du centenaire de Robert Schuman

UNE ENERGIE SPIRITUELLE

TRANSFORMEE EN REALITE POLITIQUE

En privilegiant I'union des codurs et des esprits plutdt
que la coalition des interets, Robert Schuman n'a-t-il
pas fait ceuvre revolutionnaire ?

L'Europe democratique et commu-
nautaire ne fabrique plus beaucoup de
canons, du moins a usage interne. Aussi
ses habitants se plaignent-ils mainte-
nant d'avoir trop de beurre !

Mais le choix ne serait-il qu'entre la
prosperite grasse et les divisions san-
glantes ? La paix en Europe occidentale
ne releve-t-elle pas d'un tout autre ordre
et n'a-t-elle pas, pour elle-meme et pour
le monde, une signification d'une toute
autre dimension ?

Au moment oil commencent les ce

remonies qui commemoreront le cente

naire de la naissance de Robert

Schuman a Luxembourg, I'importance
de la revolution qu'il a initiee dans les
relations internationales merite d'etre

approfondie et appreciee.

Le mot revolution n'est pas trop fort.
Robert Schuman, homme d'une par-
faite humilite, en avait conscience lors-
qu'au moment de la signature du Traite
de Paris instituant la C.E.C.A. (1), il
ecrivait : « Cette communaute, c'est
maintenant qu'il nous appartient de la
construire patiemment, laborieusement,
mais avec la foi qu'exige une initiative

aussi revolutionnaire. » Dans un autre

texte il plaqait cette revolution dans les
droits des nations au meme niveau que
celle de 1789 dans les droits des ci-

toyens.

La reconciliation de la France et de

I'Allemagne dont I'opposition fut a I'ori-
gine de deux guerres qui endeuillerent
le monde entier, a frappe et frappe tou-
jours I'imagination d'hommes et de
femmes de tous les continents.

(1) Communaute Europeenne du Charbon et
de I'Acier, creee en 1951.



Pour ne prendre que deux exemples :
il y a trente ans c'etait un dirigeant
nationaliste tunisien qui y voyait la pro-
messe qu'une reconciliation entre son
pays et les Franqais etait possible, ce
qui lui permit de I'amener a I'indepen-
dance sans effusion de sang. Aujour-
d'hui c'est le premier ministre du Sri
Lanka (ancien Ceylan), qui declare a
la conference reunissant au Bangladesh
les chefs des sept pays du Club des
Pauvres (le sous-continent indien) :
« N'oublions pas que les Franfais et les
Allemands ont appris a vivre en
semble. »

if. >{. if.}{,

A I'image de la Communaute euro-
peenne, se developpent a des degres di
vers d'integration en Afrique, en Asie,
en Amerique latine, des communautes
de nations fondees sur la promotion de
conceptions et d'interets partages.

Ce qui est essentiel dans ce pheno-
m^ne, c'est le changement d'esprit sur
lequel il repose. Dans une Commu
naute, les rapports bases sur le pouvoir
tendent a s'effacer devant des rapports
bases sur la recherche de ce qui est
juste pour I'ensemble comme pour cha-
cun. L'important est que cette re
cherche soit poursuivie en commun;
aucun membre n'ayant a priori la so
lution des problemes a resoudre ; chaque
membre devant arriver a la table dans

une attitude d'ouverture et d'ecoute.

Ainsi se maintient et croit I'element
spirituel originel : celui que Robert
Schuman exprimait a Konrad Ade
nauer dans sa conviction que I'un et
I'autre etaient « appeles par Dieu » a
reconcilier leurs deux nations (2).

Lorsque vous serez deux ou plusieurs
reunis en mon nom, je serai au milieu
de vous. » Jusque la va la revolution
pensee et commencee par Robert Schu
man. II la decida un certain dimanche
d'avril 1950 dans le silence et la me
ditation en sa demeure si inspirante de
la colline de Scy-Chazelles, pres de
Metz. Mais c'est la discipline de toute
sa vie qui I'avait prepare a une decision
d'une telle envergure.

II n'est pas etonnant alors que cette
revolution s'etende - que les peuples des
autres continents voient dans I'organi-
sation communautaire initiee par I'Eu-
rope I'espoir d'un monde nouveau. II est

(2) D'aprds la correspondance d'Adenauer,
pubil^e a Berlin en 1985.

plus etonnant que les Etats membres
eux-memes n'aient pas toujours
conscience de la dimension de ce qu'ils
realisent, de la grandeur de cet avenir
dont ils sont responsables. (Un proverbe
ne dit-il pas que c'est au pied du phare
qu'il fait le plus noir ?)

ifi if. if. if. if. if. if.

Aussi bien, en cet anniversaire, est-il
eminemment utile de rappeler les
sources de notre communaute : le sa

crifice et la priere de tous ceux que la
guerre immola ; la purete et la deter
mination des quelques hommes qui
transformerent cette energie spirituelle
en realite politique.

S'il ne reste pas present au cceur de
chacun qu'une communaute, qu'on la
considere au niveau des individus ou au

niveau des nations, est d'abord une
energie spirituelle mise en oeuvre dans
les relations humaines et politiques, alors
il n'y a pas d'avenir pour I'Europe; et
il n'y aura pas de paix dans le monde.

Ce n'est pas une association doua-
niere, monetaire ou meme militaire qui
tiendra durablement ensemble ces

vieilles nations chargees d'histoire qui
composent I'Europe. « Nous unissons des
hommes, nous ne coalisons pas des
Etats, » ecrivit Jean Monnet.

Ce n'est pas un equilibre toujours
remis en cause de la terreur qui main-
tiendra durablement les grandes nations
surchargees de puissance hors de la
confrontation, actuellement locale,
quelque jour generale.

Par contre, si les gouvernements eu-
ropeens restent conscients de la veri
table dimension de ce qui est arrive en
Europe apres la seconde guerre mon-
diale - et qui, comme le soulignait en
core avec force a La Haye le 10 avril
dernier le president du Parlement Eu-
ropeen, M. Pierre Pfimlin, est une no
vation historique totale, - ils sauront
que, quelle que soit leur faiblesse ap-
parente dans les rapports de puissance,
ils ont entre les mains les moyens meme
de la politique esperee par toutes les
« petites » nations du monde pour
echapper a leur role de pions sur I'echi-
quier dans une mecanique de la
confrontation. .

« Lorsque notre groupe negocie avec
vous, disait I'un des soixante-dix am-
bassadeurs d'Afrique, des Carai'bes et
du Pacifique, etablissant avec la
Communaute europeenne la troisieme

Convention de Lome, nous sommes
obliges de nous connaitre tous entre nous
puisque chacun de nous doit tenir
compte de I'etre et des interets de cha
cun des autres pour etablir ensemble
une position commune. Nous sommes
aussi obliges de vous connaitre toujours
plus profondement. » Et il en est de
meme au sein des Douze, comme au
sein de toutes les communautes de na

tions en cours de creation. La se trouve

la mecanique de la paix.

Nee d'un changement d'esprit ou la
volonte de dominer I'a cede a celle de

comprendre, I'aversion a I'estime, la peur
a I'amour, elle a besoin pour ne pas
perdre son energie dans les sables de
I'apathie et des mesquines mesententes
que ce changement soit renouvele
chaque jour.

if if if if if if if

En mars 1950, ecrivant la preface au
recueil des discours de Frank Buchman,
Refaire le monde, Robert Schuman
voyait dans les equipes d'hommes et de
femmes que Buchman avait entrainees
ces « apotres de la reconciliation » in-
dispensables a la creation de la paix.
Aujourd'hui il depend beaucoup des
Douze que cet etat d'esprit mis en ac
tion - qui de toute fa?on I'emportera
au XXP siecle -, I'emporte avant que
n'eclate un troisieme conflit mondial.

Cette action essentielle de I'Europe,
Robert Schuman la prophetisait deja
lorsque, le 9 mai 1950, proposant la
premiere communaute europeenne, il
declarait:

«La paix mondiale ne saurait etre
sauvegardee sans des efforts createurs
a la mesure des dangers qui la mena-
cent. La contribution qu'une Europe or-
ganisee et vivante peut apporter a la
civilisation est indispensable au main-
tien de relations pacifiques. »

Mais le temps n'est pas sans
contraintes. Robert Schuman a su saisir
une chance historique; et il en avait
conscience, ecrivant en 1951 : «L'op-
tion qui s'ouvre a nous, six ans apres la
plus destructrice des guerres, qui laisse
dans un' monde instable et divise une
grande partie de I'Europe dans un etat
de redoutable indetermination, ne se re-
trouvera peut-etre jamais. »

A reflechir encore aujourd'hui, pour
nos decisions de chaque jour.

BERNARD ZAMARON
D6l6gue du Centre Robert Schuman

pour I'Europe
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Une histoire d'amour sous les toiis de Paris

DEVINE QUI VIENT LOGER ?

Dans une France qui ne sait plus tres bien si elle doit
accueillir ou rejeter Vetranger, souvent tentee, face au
chdmage, a la criminalite et a la denatalite, de fermer
la porte d ceux qui representent une menace supplement
taire, nous avons decouvert les liens privilegies et combien
touchants qui se sont tisses entre des Frangais et des
Africains. .

L'esprit d'accueil et de solidarite souffle en France, De
veritables petites histoires d'amour naissent id et la entre
certains de nos concitoyens et les arrivants de terres et
de cultures lointaines,

Ainsi, nous aimerions vous raconter I'histoire de Diowo

et Mimi et de leur logeuse, Derriere les propos que nous
livrons tels que nous les avons pergus, il ne faut pas
sous-estimer ce que chacun a du mettre de lui-meme
pour parvenir a une telle relation d'amitie.

Diowo est etudiant en droit a Paris. II vient du Zaire,
Mimi, sa jeune femme, I'a rejoint depuis un peu plus
d'un an Pendant huit ans, Diowo a habite une chambre
chez Mme Pertusot, Comme les autres membres de la
famille, il Vappelle Meme, Le jour oil nous leur avons
rendu visite dans leur immeuble du second arrondisse-
ment de Paris, la petite fille de Mme Pertusot, Marie-
France, dait la avec son fils, Cyrille,

CHANGER : Comment tout a-t-il

commence entre vous ?

(Diowo repdte notre question ̂  voix
forte car Mme Pertusot, qui a quatre-
vingt-quatorze ans, n'entend plus trfes
bien. La voix de notre ami passe bien!
II se fera souvent notre interprfete au
cours de Techange.)

Mme Pertusot: II est arrive un jour
pour louer la chambre. A dire vrai, je
ne voulais pas de lui. Je voulais une
jeune fille comme j'en avals eu sept ou
huit avant lui. A r6poque, j'avais encore
mon mari, mais il etait dej^ souffrant.
Je me suis toum6e vers lui. A ses yeux
j'ai compris qu'une sympathie sponta-
n6e etait nee en lui pour Francis. (Diowo
avait choisi de se faire appeler Francis,
son nom de bapteme, pensant qu'il se-
rait plus familier k ses logeurs que son
nom africain.) Alors je I'ai accepte, pour
faire plaisir a mon mari. Et finalement
je me suis bien habituee a sa presence.

Marie-France: II faut dire que mon
grand-pere etait tres malade et que
Francis etait d'une grande gentillesse
avec lui. II le levait, lui mettait ses
chaussures. II etait comme un fils.

Mme Pertusot: Oh oui! Vous n'avez

pas idee de ce qu'il a fait pour mon
mari. (Ses yeux s'embuent) Comme
personne d'autre. Jamais je n'oublierai.

Diowo: Quand j'ai vu le grand-pfere
comme 9a, je n'ai pas pu faire autre-
ment. Souvent, a la fin de la joumee,
on discutait avec P6pere. II me tenait
par le bras. II ne pouvait pas se coucher
sans m'offrir un caramel. Trouvant que
je rentrais trop tard le soir, il m'a offert
une montre pensant que ga m'aiderait
k etre a I'heure, comme un petit Fran
gais. (II rit de bon coeur.)

Meme, elle, est devenue une Maman.
Elle s'inquietait aussi le soir si je ren
trais tard. Quand je sortais, elle me
faisait des remarques sur mon habille-
ment: « Non Francis, pas ga ensemble,
c'est pas beau!» Maintenant, je fais
partie de la famille.

Marie-France: Quand Meme venait
chez nous, elle demandait toujours : « Tu
invites Francis ? » On repondait: « Bien
sur!»

- N'y a-t-il pas eu tout de m§me un
temps d'adaptation mutueile ?

Marie-France: II y a une mefiance
de groupe a vaincre. Tant qu'on ne
connait pas d'Africains, on se mefie
d'eux, mais, quand on a une bonne re
lation avec un, ga change tout. On sent
bien des differences, mais on en parle
franchement. On se blague meme.

Diowo: II y a un effort de compre
hension a faire de part et d'autre. L'at-
titude de I'etranger compte beaucoup.
Pour nous Africains, par exemple, c'est
souvent un poids d'avoir a soutenir une
discussion avec des Frangais. Cela de-
mande un effort intellectuel. Et leur

humour peut facilement nous echapper.
II y en a parmi nous que cela fait fuir.
Quant k moi, je voulais connaitre les
Frangais tels qu'ils etaient. Je les ob-
servais. Mais le contact intime avec une.

famille a fait toute la difference par
rapport aux impressions que donnent la
television ou le monde exterieur.

- Pouvez-vous raconter I'anecdote qui
s'est pass6e un jour au baicon ?

Diowo : (II s'esclaffe et se tourne vers
Mme Pertusot.) Vous vous souvenez,
Meme, de la fois ou vous regardiez par
la fenetre ? « Francis, viens done voir,

6



vous m'avez dit, c'est pas possible, une
si belle blonde au bras d'un noir!»

(Mme Pertusot reste un moment inter-
loquee, puis reagit.)

Mme Pertusot: C'est pas vrai, je t'ai
dit qa, moi ? Mon pauvre Francis ! (Et
tous de rire)

Diowo: Vous voyez bien, quand on
aime, on ne voit plus la couleur.

- Comment ont r^agi les habitants de
I'immeuble ?

Marie-France : II faut dire que Fran
cis a fait la connaissance de tout le

monde, a tous les etages, ce qui n'est
pas dans les habitudes. II s'est gagne
toutes les sympathies.

Diowo : Au debut, j'etais un peu I'ob-
jet de curiosite. Je sentais qu'on m'ob-
servait. J'etais le nouveau venu quand
tous les autres habitaient la depuis
longtemps. Les parents de la concierge
actuelle, qui occupaient la place avant
elle, m'ont invite pour un repas parce
qu'ils s'inquietaient de ma solitude et
qu'ils etaient curieux de decouvrir ce
que je representais, etant d'une autre
race et d'une autre culture. J'ai admire

cette ouverture d'esprit. Par la suite,
j'ai ete invite dans d'autres families de
I'immeuble. II m'arrive aujourd'hui de
remplacer la concierge. On me confie
les cles des appartements et on me de-

mande d'entrer pour arroser les fleurs.
La confiance est la.

- Mme Pertusot, vous n'avez pas eu
peur, au debut, d'etre envabie par les
amis de Francis, les coups de telephone,
les allees et venues ?

Mme Pertusot: Oh non, pas du tout!

Cyrille (I'arriere-petit-fils de 18 ans,
intervenant d'un ton blagueur) : Eh bien
moi, ga me derangeait, les coups de
telephone nocturnes, quand je venais
passer la nuit chez Meme !

Diowo : C'est un peu une famille afri-
caine que j'ai trouvee la, ouverte a tout
le monde. Ma sceur est meme venue

habiter deux semaines ici, rejointe les
deux derniers jours par son marl. Meme
connait bien aussi mon frere et mes

cousins, qui sont venus pour des repas.

Mme Pertusot: Ah oui, Pierre, le
cousin de Lausanne ; il est gentil. II est
le premier a m'ecrire pour le jour de
I'an.

Diowo : Au Zaire, toute la famille a
entendu parler de Meme. Mes parents
et elle s'ecrivent, bien qu'ils ne se soient
jamais vus. Et la famille ici veut
connaitre mon pays de faqon plus pro-
fonde.

- Un jour, Francis a annonc6 ses
fian9ailles au pays puis son mariage.
Comment avez-vous reagi, Mme Pertu
sot ?

Mme Pertusot (au centre) en compagnie
de Mimi (a drolte) et de Diowo.

Marie-France : Meme etait affolee ;
elle a eu bien peur de le perdre, son
ange gardien.

Mme Pertusot: Oh oui, ga sera ter
rible quand 11 partira. Mais j'avais hate
de voir Elisabeth (nom de bapteme de
Mimi).

Diowo : Heureusement, on a trouve
le studio au sixieme etage grace a la
voisine du dessous qui nous le loue. On
reste proche. Souvent Meme telephone
pour nous demander d'acheter de la
baguette ou pour un petit service. La
communaute de vie continue.

- Mimi, qu'a reprfeente pour vous
votre arrivee en France ?

Mimi: J'etais venue avec des idees

preconques sur les Franqais, mais I'ac-
cueil que j'ai requ ici a tout change. Je
n'oublierai jamais mon premier Noel
chez les parents de Marie-France. Et
puis, c'est la concierge qui m'a donne
des robes et des rideaux pour les fe-
netres.

Ce qui me frappe egalement en
France, c'est la courtoisie des per-"
sonnes. Si quelqu'un vous bouscule dans
la rue, il demande pardon. Quand on
demande un renseignement dans un bu
reau, on vous repond bien. J'ai du etre
hospitalisee quinze jours I'an passe. Les
medecins et les infirmieres ont ete tel-

lement gentils que j'en oubliais la ma-
ladie.

Diowo : J'avais voulu que Mimi
vienne ici pour decouvrir un peu ce
qu'est la vie en Europe et pour qu'elle
comprenne certains de mes comporte-
ments. Par exemple, je lui disais tout le
temps au debut: « Fais attention ! » Ici,
on fait toujours attention. Si je casse
un verre, je brise quelque chose qui fait
partie de la vie de la famille. Nous, on
est un peu negligent. On attache moins
d'importance aux choses.

Ce que nous vivons ici est tres diffe
rent de ce que nous trouverons une fois
de retour au pays. Par exemple, I'inti-
mite de couple que nous connaissons en
ce moment n'existe pas la-bas. Les pres-
sions de la societe seront telles qu'il sera
difficile de ne pas se conformer. Les
hommes vont de leur c6te, les femmes
du leur.

Mimi: Nous aurons une lutte a me-

ner de toutes faqons.

Propos recueillis par
FREDERIC ET NATHALIE

CHAVANNE
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DIALOGUER

AVEC LES POPULATIONS IMMIGREES

La plupart,des villes anglaises et allemandes se sont do-
tees de structures de concertation avec les populations
immigrees. Qu'en est-il en France ?

On parle beaucoup depuis le chan-
gement de majorite des mesures a
prendre pour mettre fin a rimmigration
clandestine, mais tres pen de celles qui
concernent la cohabitation necessaire

avec les millions d'immigres deja pre
sents sur le territoire et ayant bien I'in-
tention d'y demeurer.

La plateforme RPR-UDF sur la-
quelle s'appuie le gouvernement Chirac
n'a fait qu'une allusion discrete a cette
perspective par ces quelques mots ; « fa-
ciliter I'integration des immigres. »

Dans le passe, la France centralisa-
trice et consciente de son identite natio-

nale a pris pour acquis I'assimilation
progressive des etrangers, laquelle n'a
pas pose de problemes majeurs tant que
ces etrangers etaient pour leur grande
majorite de souche europ6enne et ca-
tholique.

Aujourd'hui, dans une nation
confrontee a I'afflux progressif d'un
million et demi d'etrangers d'origine
nord-africaine et musulmane, la peur,
le rejet, le racisme ont parfois pris le
pas sur la confiance dans son pouvoir
d'assimilation.

Que signifie «faciliter I'integration
des immigres », si ce n'est creer toutes
les occasions possibles d'un dialogue
entre immigres et autorites ? Ce dia
logue ne peut etre decrete par I'Etat,
mais I'Etat peut encourager les collec-
tivites locales qui, par leur dimension
et par leur proximite des realites, sont
les plus aptes a deceler les besoins et
les aspirations des populations etran-
geres et a y donner les reponses appro-
priees.

II est de fait que des centaines de
milliers d'habitants etrangers benefi-
ciant de la carte de sejour de dix ans
et apportant depuis de nombreuses an-
nees a la France le fruit de leur travail
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et de leur competence n'ont aujourd'hui
guere de possibilite d'influer sur la vie
publique.

Alors que I'eventualite d'un droit de
vote des etrangers, meme au niveau lo
cal, ne semble pas desiree a I'heure
actuelle par les Frangais, ne devrions-
nous pas favoriser d'autres formes de
concertation permettant aux popula
tions etrangeres de se faire entendre
dans les domaines qui les concernent et
qui presentent souvent un caractere
d'urgence ?

Nous avons note avec interet que
I'U.D.F. s'etait il y a quelques mois
prononcee en faveur de la creation de
« Conseils consultatifs des populations
etrangeres. » Certaines personnalites du
R.P.R. ont aussi emis un souhait ana

logue.

Chez nos voisins

Voyons un pen ce qui se passe en-
dehors de nos frontieres. II est interes-
sant de constater que chez nos voisins,
la Grande-Bretagne et la R.F.A. en
particulier, la plupart des grandes villes
se sont dotees de structures de concer

tation avec les communautes etran

geres. Dans le cas de la R.F.A., ces
modes de concertation revetent un ca

ractere consultatif. Ils n'impliquent done
pas de reconnaissance du droit de vote
proprement dit pour les etrangers, mais
la constitution par les municipalites de
registres de vote et la conduite d'elec-
tions speciales permettant aux groupes
nationaux (ou groupes de plusieurs na-
tionalites) d'elire leurs representants a
la commission. Selon les villes, les mo-
dalites de participation sont differentes.

Nous pensons que la France gagne-
rait a se mettre a I'ecoute des expe

riences qui ont ete menees a bien chez
nos voisins dans ce domaine. Comme

notre revue s'en est deja fait I'echo, une
delegation d'elus de I'Est lyonnais, par
I'intermediaire du Rearmement moral,
s'est rendue au mois de novembre der
nier a Newcastle, ou des structures de
concertation sont en place depuis plus
de dix ans, avec un champ d'application
etendu et des resultats benefiques. De
telles missions d'etude devraient etre

encouragees.

Les commissions

extra-municipaies
En France meme, des structures de

concertation se sont constituees ici ou

la, que ce soit ou non dans le cadre de
contrats d'agglomeration (par exemple
commissions'extra-municipales a Rou-
baix, Villiers-le-Bel, Chatenay-Mala-
bry, Beaucaire, Mons-en-Barceul...). Ces
initiatives meriteraient de faire I'objet
d'une analyse et, le moment venu, d'un
bilan, en vue d'une large diffusion qui
permettrait aux municipalites interes-
sees d'engager a leur tour des expe
riences de meme nature, en tenant
compte a la fois des resultats positifs
enregistres par leurs devancieres et des
ecueils a eviter.

II s'agit la de propositions modestes,
mais qui pourraient permettre de sti-
muler la reflexion et Faction devant un

probleme qui n'a pas requ jusqu'ici, ni
de la part de I'Etat, ni de la part des
municipalites franqaises, toute I'atten-
tion qu'il merite.

JEAN-JACQUES ODIER

PHOTOS : Archives Rearmement moral: p. 4 ;
F. Ohavanne: pp. 7, 9 et 12 ; New World
News: p. 1 : J. Sutton-Gamma: p. 14.
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UN CHEF D'ENTREPRISE : « TOUT DEPEND

DE LA MOTIVATION DES HOMMES. »

Nous sommes dans une entreprise
parisienne fabriquant des pro-
theses pour personnes handica-

pees. Chaque appareil devant etre fait
sur mesures, en function des besoins du
client, cette affaire revet un caractere
artisanal meme si elle compte soixante-
cinq personnes reparties en six etablis-
sements a travers la France. Un sys-
teme d'interessement du personnel vient
d'y etre mis en place. Bien que I'expe-
rience soit recente, il nous a paru inte-
ressant d'en interviewer le directeur.

CHANGER : Comme chef d'entre-

prise, quel est votre principal souci:

Guy Audrain : Les quatre cinquiemes
de mon temps sont consacres a la ges-
tion. Quand on a 500.000 F de salaires
a payer chaque mois, on ne pent pas se
permettre d'erreurs. Une analyse de
couts de production imprecise peut etre
fatale. Cela dit, la motivation du per
sonnel est I'un de mes soucis perma-
nents. Quelques employes qui ont une
vocation pour leur travail mis a part, la
plupart vivent dans la resignation. Avoir
des ouvriers qui viennent huit heures
par jour en n'etant que des executants
n'est pas ideal.

C'est pourquoi nous venous de mettre
en place, en Janvier dernier, un systeme
d'interessement du personnel, c'est a dire
qu'une prime est octroyee a tous les
membres de I'entreprise si celle-ci fait
du benefice.

En etroite collaboration avec mon

frere et mon pere, qui tiennent I'eta-
blissement de Nantes, nous avons refle-
chi avec beaucoup de soin aux moyens
de faire coller notre projet aux realites.
Apres un an de discussions et de re
flexion commune, les delegues du per
sonnel et moi-meme avons signe un texte
mettant cette procedure en route. Cela
m'a engage a fournir tous les mois des
chiffres sur la situation de I'entreprise.

- Cela implique qu'il y ait une cer-
taine confiance entre vous ?

Une experience
d'interessement du
personnel chez un

fabricant de protheses
frangais

- Tel n'a pas toujours ete le cas. Quand
j'ai repris I'affaire en mains en 1979,
elle etait au bord de I'effondrement.

Des heurts entre partenaires sociaux
avaient cree une atmosphere execrable,
ce qui explique d'ailleurs en bonne par-
tie la situation financiere de I'epoque.
Aujourd'hui on travaille dans le calme
et le respect mutuel. Personne ne
cherche plus a detruire I'autre, on ap-
precie au contraire la complementarite
des competences. C'est peut-etre la ma
plus grande reussite.

- Comment y Stes-vous parvenu ?

- Le premier element de la confiance,
c'est de garantir aux employes qu'il n'y
aura pas de diminution de salaires. II y
a quelques annees, j'avais essaye d'in-

clure les ouvriers dans la marche de la

societe, mais ma proposition les asso-
ciait aux risques que court toute entre
prise. C'etait une erreur d'appreciation
de ma part. Ils n'ont pas suivi.

Cela dit, la confiance entre un chef
d'entreprise et ses salaries nait quand
ceux-ci sont persuades que leur patron
est autant soucieux de la bonne sante

de I'entreprise que de leur faire profiter
au maximum des fruits de leur travail.

Ce sont des details qui comptent: ne
pas faillir a la parole donnee, etre deja
au travail a huit heures le matin quand
les ouvriers arrivent et ne pas menager
sa peine, etre ouvert a une communi
cation directe avec les employes. Autre
detail: sans renier la hierarchie des sa

laires qui est function de la competence
et de I'anciennete, nous avons decide
que la prime d'interessement serait la
meme pour tous, patron, cadres ou em
ployes.

Quand on a un fond d'integrite et de
valeurs chretiennes, cela influe sur la
multitude des decisions a prendre. A
long terme, la confiance grandit.

Dans I'autre sens, notre nouveau sys
teme d'interessement du personnel m'a
amene a avoir totalement confiance en
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mes employes. Je n'ai plus le souci de
les surveiller. Toutefois, pour eux comme
pour moi, la confiance doit se meriter
constamment pour se maintenir.

- Le comportement de vos employ^
est done sensiblement different ?

- Oui. Au lendemain de la signature
de I'accord, nous avions des appareils a
livrer rapidement. Deux ouvriers ont
spontanement pris sur leur temps de
pose a midi pour s'assurer qu'ils se-
raient prets. Avant, ils ne seraient pas
soucies des delais.

Une auto-discipline s'est 6tablie. Un
employe qui remplissait sa grille de loto
pendant les heures de travail s'est fait
reprimander par un collegue. Trois ou
quatre fois par jour, les ouvriers ont
I'habitude de passer de dix a quinze
minutes prfes du distributeur de bois-
sons. Maintenant, ils emportent leur
verre a leur etabli pour continuer Sl tra-
vailler. L'entreprise gagne ainsi quinze
^ trente pour cent en productivite sans
compter la meilleure qualite du travail.
On a moins a refaire de choses mal
faites, on est plus econome avec les
matieres premieres, cuirs et plastiques
et on eteint la lumifere quand on s'en
va. Les employes sont aujourd'hui
conscients que l'entreprise, c'est eux-
memes. L'experience que nous avons
tentee me parait une condition de sur-
vie.

- Et Pabsent^isme ?

- La prime d'interet depend du
nombre d'heures effectuees. Un em
ploye qui s'etait laisse tombe un poids
sur le pied, n'a pas voulu d'arret de
travail. II a boite pendant deux jours
mais il etait au boulot. Pensez aux

consequences d'un tel systeme pour la
securite sociale. Cela dit, je reste tres
souple quand I'un de mes employes a
un problfeme a regler et qu'il doit mo-
mentanement s'absenter.

- Vous aimez le lien avec vos em

ployes ?

- La plus grande richesse d'une en-
treprise, ce sont ses hommes, ceux qui
la font vivre en y travaillant ou en etant
de fideles clients.

J'ai certainement le goflt du contact
avec les gens. Mes experiences dans le
passe au sein des equipes du Rearme-
ment moral me I'ont r^vele et m'ont

sans doute permis d'en tirer parti. Je
n'aurais pas ete, je crois, en mesure de

regler les probl^mes humains auxquels
j'ai eu a faire face, sans ces experiences.
Je me refere en permanence aux valeurs
que j'y ai apprises. J'ai enormement de
chance de pouvoir les mettre en pra
tique dans un contexte humain, car
l'entreprise est un creuset formidable
pour des conflits ou pour un travail
d'equipe. Cependant, je dois savoir gar-
der les distances. Par exemple, on ne se
tutoie jamais, meme entre collegues du
meme age. Je ne m'interesse aux soucis
de mes employes que dans la mesure
ou un cas precis se presente.

- Vous parliez de votre clientele ?

- On fait un travail qui rend service.
C'est une chance, sans compter le fait
d'aimer le travail bien fait. Quand on
voit un gosse qui s'est attache a sa
prothese, que les parents sont soulages
de voir le handicap de leur enfant en
partie compense, ou bien quand on doit
s'arranger pour que la prothdse de I'en-
fant soit reparee le mercredi pour qu'il
puisse retourner a I'ecole le lendemain,
tout cela apporte une satisfaction. La
fidelite des clients reconnaissants pour
les services, rendus parfois depuis trente
k quarante ans, compte aussi. Une re
lation personnelle s'est etablie comme
elle pent I'etre avec un medecin.

- Etre chef d'entreprlse, c'est pren-
dre des risques. Comment vivez-vous avec
le risque ?

- Nos biens familiaux sont entiere-

ment hypotheques. Nous avons pris un
risque enorme. Mais cela ne me pese
plus comme au debut. Le risque est
partage par toute notre equipe, parce
que chacun prend ses responsabilites.
Je pense moins a I'echec. II y aura
certainement des difficultes a I'avenir
car notre equilibre reste fragile et on
ne pent pas prevoir ce qui se passera
au dela de deux annees. Trop de para-
mfetres peuvent varier, a commencer par
les progrfes de la medecine. Mais nous
nous buttons tous pour gagner.

- Quelle prochaine 6tape voyez-vous
dans le vie de votre entreprise ?

- J'aimerais que mes employes aient
de moins en moins besoin de moi. Ils
ont confiance en moi. Je voudrais qu'ils
aient davantage confiance en eux-memes
pour prendre leurs propres decisions au
niveau de leur travail. Cela vient peu a
peu.

Propos recueillis par
F. CHAVANNE
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II y a dix ans paraissait en traduction
fran9aise ce livre qui, comme d'autres
du meme auteur, est devenu un clas-

sique. Or, s'il est souvent utile de relire
ses classiques, il Test plus encore de les
lire...

C'est le r6sultat d'annees d'exp6-
rience que Bettelheim a pris un an pour
mettre en forme et consigner dans ce
livre qui devait faire date. La puissance
educative des contes de fees n'a pas ete
inventee par un theoricien, mais a ete
constatee par les praticiens de la psy-
chologie et de la pedagogie, notamment
aupres d'enfants gravement retardes ou
perturbes. Aussi I'ouvrage est-il abon-
damment irrigue d'exemples et d'anec-
dotes. Mais c'est aussi un livre qui, par
la simplicite de son style et de son vo-
cabulaire, vous reconcilie avec des theo
ries psychologiques que certaines
presentations pedantes compliquent a
plaisir et rendent inaccessibles aux non-
specialistes.

Un sens ̂  la vie

Mais en quoi consiste done la contri
bution des contes de fees a I'education
de I'enfant ? Et d'abord qu'est-ce que
I'education ? Selon Bruno Bettelheim,
«la tache la plus importante et aussi la
plus difficile de I'education est d'aider
I'enfant a donner un sens a sa vie.»
Cela ne s'acquiert pas automatique-
ment avec les annees, et a tout age,
nous recherchons une signification cor-
respondant a notre developpement in-
tellectuel, mais I'enfant doit tres
rapidement franchir des etapes decisives
dans sa maturation psychologique.
« Pour decouvrir le sens profond de la
vie, ecrit Bruno Bettelheim dans son
introduction, il faut etre capable de de-
passer les limites etroites d'une exis-
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10 ans aprds, relire...

PSYCHANALYSE DES CONTES DE FEES
de Bruno Bettelheim

tence 6gocentrique, et croire que Ton
peut apporter quelque chose ̂  sa vie,
sinon immediatement, du moins dans
ravenir. (...) Pour ne pas Stre a la merci
des hasards de la vie, Tindividu doit
d6veloppper ses ressources int6rieures,
afin que les sentiments, I'imagination et
rintellect s'appuient et s'enrichissent
mutuellement.»

Une vision du monde

Aprfes I'influence des parents et des
6ducateurs, c'est I'hdritage culturel qui,
s'il est transmis correctement, permet
le mieux k I'enfant de donner du sens
^ sa vie. Mais la litterature enfantine
actuelle vise toujours des resultats ^
court terme : ce peut Stre d'enseigner ̂
I'enfant une technique (la lecture), ce
peut fitre de I'lnformer ou de le dis-
traire, ce n'est jamais le plus long terme,
la construction du caract&re, chose dont
on ne mesure pas immediatement les
effets, mais dont I'enfant a cependant
un besoin vital. Si la litt6rature enfan
tine manque ainsi I'essentiel, les contes
de fees, bien au contraire, satisfont pro-
fondement les enfants, tant normaux
qu'anormaux.

Refiechissant k ce phenombne qu'il
avait pu observer, Bettelheim en conclut
que ces histoires qui paraissent parfois
brutalement manicheennes ^ I'adulte,
sont en fait riches d'une signification
psychologique profonde, qui s'est gra-
duellement afHnee au ill des genera
tions et des conteurs.

L'aspect merveilleux des contes cap-
live I'imagination de I'enfant, qui
s'identifie avec le heros ou I'heroine. II
rumine tant et si bien I'histoire dans ses
reves, que, ce faisant, il flnit par en
extraire tout le sens profond, ou du
moins tons les enseignements qui

concernent les probiemes qu'il se pose.
L'enfant atteint seul ses conclusions, et
s'approprie ainsi la morale du conte. II
edifie done son caractfere, ses concep
tions, sa vision du monde. En ce sens,
les contes de f6es sont des histoires ^
proprement parler «edifiantes » puis-
qu'elles aident une personnalit6 ^ se
construire, au lieu de moraliser abs-
traitement, ou d'imposer par la menace
une conclusion peut-etre sans rapport
avec les questions que se pose I'enfant.
C'est la plutdt le style trds explicite et
done pen p^dagogique de la fable, oh
la conclusion est impos6e, et pas tou
jours d6pourvue d'un cynisme peu ac
cessible a I'enfant. Ainsi la sympathique
cigale de la fable h laquelle la plupart
des enfants s'identifient spontaniment
est-elle condamn6e h mourir de faim,
laissant I'enfant sans espoir, tandis que
dans le conte des trois petits cochons,
I'enfant s'identifie successivement aux

trois petits cochons, qui repr6sentent
trois stades successifs du d^veloppement
du meme individu. La victoire du co-

chon le plus age montre alors k I'enfant
qu'en grandissant, en travaillant, en sa-
chant repousser h plus tard la satisfac
tion de d^sirs imm^diats tels que manger
et s'amuser, I'enfant peut se construire
une retraite shre et affronter victorieu-
sement I'adversite. II y a un moyen bien
simple de s'en sortir.

L'existence du mal

La grande force des contes de f6es,
c'est done qu'ils evitent de nier l'exis
tence du mal ou des difficultes, mais
qu'ils presentent toujours a I'enfant qu'il
lui est possible, a certaines conditions,
de surmonter ses difficultes, de maitri-
ser ses peurs, d'affronter le mal.

D'ailleurs, une histoire qui nierait
l'existence du mal n'interesserait tout
simplement pas I'enfant, du moins au
plan moral, car I'interesse sait bien lui-
meme qu'il n'est pas toujours sage, et
il sait egalement tres t6t observer le
monde exterieur et se rendre compte
des injustices.

Une Education subtile

« L'enfant, 6crit Bettelheim, parce que
la vie lui semble souvent d6routante, a
le plus grand besoin qu'on lui donne
une chance de se comprendre mieux au
sein du monde complexe qu'il doit af
fronter. II faut done I'aider h mettre un

peu de coherence dans le tumulte de
ses sentiments. II a besoin (...) d'une
Education qui, subtilement, uniquement
par sous-entendus, lui fasse voir les
avantages d'un comportement conforme
h la morale, non par rinterm6diaire de
principes ethiques abstraits, mais par le
spectacle tangible du bien et du mal qui
prennent alors pour lui toute leur si
gnification. »

C'est ce que les contes de f6es font
si bien que Schiller a pu 6crire: « Je
trouvais toujours plus de sens profond
dans les contes de f^es qu'on me racon-
tait dans mon enfance que dans les v6-
rit6s enseign^es par la vie. »

Comment les contes de f6es parlent
h l'enfant, et comment les parents doi-
vent les leur raconter, Bettelheim sait
h la fois r^pondre h notre curiosit6 et
ouvrir h notre reflexion de larges ave
nues qu'il se garde bien d'explorer trop
avant. II ne saurait - h I'exemple des
contes de f6es - tirer h notre place les
conclusions qui seront les ndtres. De
passionnantes d6couvertes en perspec
tive pour chacun de ses lecteurs.

ANTOINE JAULMES
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Dans la presse |
neo-zelandaise |

h

A I'occasion de la visite en i
Nouvelle-Zelande de M. ;

Maurice Nosley, president de ;
rAssoclation pour le Rear- >
mement moral en France, le
quotidien New Zealand He
rald a public un article inti
tule Toujours amis, dont void
quelques extraits ;

« Pour les Frangals, lea
Neo-Zelandals sent toujours ■
des amis, malgre I'extreme \
tension causee par I'affaire du \
Rainbow Warrior, a declare
une personnallte frangalse qui
accompllt une mission privee
de paix dans notre pays.

«/W. Maurice Nosley, vete
ran decore de la resistance

frangalse, espere que son
message de reconciliation et !
d'unlte aldera a contrecarrer

I'effet des tristes evenements
quI ont aigri les relations
entre les deux pays.

«II desapprouve le dls-
cours dur des hommes poll-
tlques frangais pris dans une
campagne electorale, comme
les rep resell les apparentes
des douanlers frangais ralen-
tlssant I'entree de merchan
dises neo-zelandalses.

« Dans le nord de la France,
a dit M. Nosley, des rangdes
et des rangees de croix por
tent les noms des soldats

neo-zelandals dont la plupart
dtaient volontalres pour pre
server notre llberte. Volla

I  I'Idee que se fait le Frangais
moyen de la Nouvelle-Ze-

\  lande. »
Declarant « regrettable »

I'affaire du «Rainbow War
rior » et I'emprlsonnement de
deux agents franpals, M.
Nosley a precise que la
France, avec ses ambitions
de puissance moyenne, avait
besoin de comprendre que
les petlts pays avalent aussi
leur mot a dire.

« Quand les Amerlcains
nous Imposent une decision,
nous leur en voulons. »

L'auteur de Tarticle a en-
sulte rappele que M. Nosley
a, durant I'apres-guerre, par-
ticlpe avec le Rearmement
moral a I'action quI a joue un
role declsif dans la reconci

liation franco-allemande.

Visite a ia
mar^chaie
Lecierc

Par un frileux samedi
d'avrll, une dizalne de jeunes
Frangais, accompagnes de
quelques amis etrangers, ont
eu le privilege d'etre accuell-
lls par la marechale Lecierc
de Hauteclocque dans son
appartement parisien. Ils ont
pu lul apporter le temoignage
d'une generation soucieuse
de vivre selon un ideal moral
et splrltuel, ce quI a tout de
suite suscite un echo chez
cette grande dame represen-

E.

La mar4chale Lecierc et ses invites,
sous ie portrait de son mari.

tant une page d'histoire re-
cente, et encore toute animee

de la fol profonde et de I'es-
prlt combatif qu'elle parta-
geait avec son illustre epoux.

«II faut garder les yeux
fixes sur ce qui nous tire vers
le haut », a dit la marechale
a ses jeunes visiteurs. A tra-
vers maintes anecdotes, elle
a su faire revivre pour eux la
courageuse personnallte du
general Lecierc, renforgant en
chacun la conviction de se
battre pour ce que I'on crolt.

Coup de main
d Caux

Durant les journ^es de
Paques, une soixantalne de
personnes se sont retrouvees
a Caux pour une semaine de
travaux dans Mountain ,
House, le centre International
du Rearmement moral, un
peu dans I'esprit pionnler quI
avait anime au iendemain de
ia guerre les equipes venues
remettre les bStiments en

etat. Hollandals, Allemands,
Frangais et Britannlques se
sont r^partls en diverses
equipes d'entretlen et de re
paration. Ils se sont actives
dans le jardin, les bureaux et
les archives. Les chaises de
ia terrasse, de la salle a man
ger et les fauteulls du theatre
ont aussi beneficie de soins

particuiiers. Bref, on va pou-
voir s'asseoir en toute quie
tude I'ete prochain a Caux...

Reception
a Lucerne

En prelude au quarantieme
anniversaire de Caux, une re
ception a ete donn6e le 21
mars en I'honneur des res-

ponsables du centre de
conferences a I'Hotel de ville
de Lucerne, la ville sulsse quI
abrite le siege de la Fonda-
tion pour le Rearmement mo
ral. Rendant compte de cet :
evenement, le quotidien Va- , j
terland titralt: « La reconci- ,
Nation en action. » ; I

Faisant allusion au recent

referendum sur i'entree de ia
j Suisse aux Nations Unies, ie t- i

president de ia fondation, M.
Daniel Mottu, a souligne que
Caux se trouvait dans le droit
fil de la vocation du pays.
« Pour servir le monde, a-t-il
ajoute, un petit pays a besoin
d'une grande disponibilite. A
i'heure ou ies Suisses sont
appeies a reflechir davantage
a ieur responsabiiite vis a vis
de la communaute Internatio

nale, Caux montre la vole de
fagon claIre et convaln-
cante. »

« SI les Nations Unies pou-
vaient travailier dans cet etat

d'esprit, a repondu ie mi-
nistre cantonal des Finances,
peut-etre qu'eiies auraient ete
mieux vues par notre
peupie. »

France-
Aiiemagne

Depuis le debut de I'annee,
les responsables allemands
et frangais du Rearmement
moral se retrouvent men-

suellement pour mettre au
point ieurs actions
communes.

L'organisation de ia se
maine prevue a Caux du 12
au 20 juiiiet sur le theme
« Responsabilites des Euro-
peens » est actuellement a

I'ordre du jour. Decidee a
Haguenau en 1985, cette ma
nifestation sera marquee le
12 juillet par la celebration
du 40® anniversaire du centre
de Caux. Un important
groupe de juristes italiens or-
ganiseront ie iendemain, dans
ie cadre de cette semaine, un
colloque de reflexion sur le
ph6nomene actuel du terro-
risme. Le programme de ces
journees est activement pre
pare de part et d'autre du
Rhin. (Invitation sur demande
a notre adresse).

La dernlere de ces ren

contres entre vingt-cinq per
sonnes des deux pays reunis
a Thionville le 12 avril a

montr6 que cette coopera
tion devient de plus en plus
fructueuse et permet de cou-
vrlr en quelques heures un
grand nombre de questions.
On se retrouvera a Ettlingen
en mai.
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C'est souvent de I'Est — les dissidents sovietiques at autres I'ont prouve
— qua viannant las massages da libarte las plus forts.

Ancian camarada da Tito, ancian vice-president da Yougoslavia, aujour-
d'hui paut-etra oublie, mais craint par la pouvoir. Milovan Djilas conti
nue, a 74 ans, da s'axprimar avac indepandanca at viguaur. II dit id sas
aspoirs at sas craintas pour I'avanir.

MILOVAN DJILAS
ET L'AVENIR

DES RAPPORTS EST-OUEST
Nous publions id I'essentiel d'un entretien que le penseur yougoslave
a eu avec le Norvegien Leil Hovelsen,

— L.H. Pensez-vous que nous aliens vers une
confrontation armee entre I'Est et I'Duest ?

— Non, en tout cas pas dans un avenir proche.
Les societes occidentales ont cesse d'etre imperia-
listes et agressives. Elles sont devenues interna-
tionalistes et democratiques. L'Ouest n'attaquera
pas I'Est. Par contra, si rUnion Sovietique atta-
quait rOccident, j'estime qu'elle serait vaincue.
On ne peut pas non plus affirmer que ce soit la
menace nucleaire qui ait empeche la deflagration
de se produire jusqu'a present. En tous cas, cela
n'a pas ete la seule cause. Au lendemain de la
deuxieme guerre mondiale, rOccident etait plus
fort que I'Union Sovietique. Les conditions d'un
conflit n'etaient pas remplies, I'Gccident ne le re-
cherchant pas et I'Union Sovietique n'etant pas
assez forte.

Je suis pour la paix et centre la guerre, mais je
ne suis pas un pacifiste. Face a I'attaque, il faut
resister et se battre passionnement pour vaincre
I'adversaire. Le pacifisme, a I'heure actuelle, est
une entreprise irrealiste et naive. Dans la bataille
que se livrent les grandes puissances et les sys-
temes politiques qu'elles representent, le paci
fisme n'est absolument pas equipe pour resister
au totalitarisme. Un mouvement pacifiste occi
dental n'aurait de sens que s'il existait paralle-
lement en Europe orientale et en Union Sovietique
un mouvement pacifiste independant. Comme ce
n'est pas le cas et que I'Gccident se refuse a toute
agression, les mouvements pacifistes europeens

ne sont pas en mesure de jouir d'une base poli-
tique valable. A quoi sert-il, par exemple, de ma-
nifester pour une zone denuclearisee en Europe
centrale, en Scandinavie ou dans les Balkans s'il
est purement et simplement interdit d'organiser
des manifestations similaires a Moscou, ou de
protester centre I'intervention sovietique en Af
ghanistan, comme ont pu le faire librement, centre
la guerre du Vietnam, les etudiants des univer-
sites americaines ?

C'est un fait que I'Union Sovietique exploite a
ses propres fins le pacifisme et ses adherents en
Gccident. Bourres de bonnes intentions, ces der-
niers en sont malheureusement totalement in-

conscients.

La paix ne pourra etre preservee que si les na
tions democratiques libres sont assez fortes mili-
tairement et assez determinees face a

I'expansionnisme et a I'imperialisme sovietiques.
D'une certaine fagon, I'histoire condamne I'Gcci
dent a vivre, et ce pour longtemps, a cote du
systeme communiste sovietique.

Rien ne laisse presager, dans un avenir proche,
la fin de I'expansionnisme militaire et ideolo-
gique de I'Union Sovietique. L'Gccident doit done
rester fort au plan militaire et au plan des idees.

Gorbatchev, tel que je le vois, est tres habile
dans I'art d'exploiter les possibilites que lui four-
nissent les medias du monde occidental. Perspi-
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peut penser et sentir I'individu. Ce sont ces trois

monopoles qui assurent le caractere totalitaire du
communisme. Faites disparaitre I'un des trois et
tout le systeme menace de s'effondrer. C'est la
raison pour laquelle je ne pense pas que Gorbat-
chev sera en mesure d'etre I'lnstigateiir de chan-
gements fondamentaux. S'il essaie, 11 subira sans
doute le meme sort que Krouchtchev.

Neanmoins, je pense qu'il fera quelque chosfe:
11 renforcera la discipline, 11 amellorera jusqu'a
un certain point la productlvlte Industrlelle en
renouvelant I'equlpement en machines et en In-
trodulsant une technologle plus moderne. Mais
ces changements n'auront pas beaucoup d'effets
dans le domalne social et sur le sort de la popu
lation. Ce n'est pas un systeme qul peut se renou-
veler soclalement, car 11 n'est pas accessible a la
technologle moderne. Celle-cl exlge de I'lndlvldu
esprit d'lnltlatlve et capaclte d'lnnovatlon. Or en
Union Sovletlque, toute I'organlsatlon soclale et
Industrlelle repose sur I'omnlpresence d'un parti
monollthlque.

SI les nouveaux dlrlgeants parvenalent quand
meme a amellorer la productlvlte, cela declen-
cheralt une crlse grave au seln meme du pays,
car se poseralt alors la question: que falre main-
tenant ? Je n'exclus pas la posslblllte d'un chan-
gement, mals pas dans I'lmmedlat. Je pense
egalement que Gorbatchev parvlendra a s'atta-
quer a la corruption, mals jusqu'a rm certain point
seulement, car c'est un systeme qul ne peut pas
exlster sans corruption.

cace et Intelligent, 11 pose a I'Guest un defl blen
plus Important que ne I'ont fait ses predecesseurs.
Ne nous lalssons pas leurrer par la fagon dont lul
et les nouveaux dlrlgeants du Kremlin se compor-
tent lorsqu'lls vlennent en Occident, mals jugeons
de leurs actes et de leurs entreprlses a I'Est, en
Afghanistan, en Pologne. La est le test.

II est essentlel de s'opposer a I'expanslonnlsme
sovletlque. Slnon, les dlrlgeants du Kremlin
contlnueront a aglr comme par le passe, et au
plan mllltalre et au plan Ideologlque. S'lls en sont
empeches, 11s devront blen se toxirner vers leurs
problemes Interleurs.

— L'arrivee au pouvoir de Gorbatchev et de
sa nouvelle 6quipe va-t-elle marquer pour
rUnion Sovletlque le debut d'une perlode nou
velle ?

— 81 vous pensez a une transformatloil radi
cals de la soclete sovletlque, la reponse est non.
A mon avis, le problems se trouve dans la nature
meme du systeme sovletlque, dans sa rlgldlte, ses
regies, sa bureaucratle. Ideologlquement et struc-
turellement, le communisme est Incapable de se
transformer lul-meme en une soclete plurallste.
Ce systeme repose sur trois plllers: le monopole
du pouvoir economlque ; le monopole du pouvoir
polltlque et le drolt excluslf de determiner ce que

A la fois morte et vivante

— Et I'ideologie ? II y a des voix pour dire que
I'id^ologie communiste est morte.

— En Union Sovletlque, I'ideologie est a la fols
morte et vivante. Morte au nlveau de la fol; vi
vante en tant qu'lnstrument polltlque Indispen
sable. L'Ouest a du mal a comprendre
I'lmportance de I'ideologie pour les dlrlgeants so-
vletlques. Pour les Amerlcalns et les Europeens,
les notions d'imperialisme et d'expansionnisme
sont llees a celles d'lnvestlssement, de technolo
gle, de matleres premieres etc. 11 n'en va pas de
meme pour les Sovletlques. Leur ralsonnement
est ancre dans I'ideologie. Pour etre legltlme, leur
Imperlallsme dolt avoir un fondement Ideolo
glque. C'est la raison pour laquelle les hommes
du Kremhn ne peuvent pas se permettre de perdre
un terrltolre une fols qu'll a ete conquls nl d'ad-
mettre des divergences d'lnterpretatlon de la vraie
loi. L'ldeologle peut servlr de raison d'etre aux
hommes du Kremlin, mals leur moteur, leur force
d'lnsplratlon, ce n'est plus le marxlsme-lenl-
nlsme, c'est la patrle, I'Etat et I'expanslonnlsme.

11 faut savolr falre la difference entre ideologie
et idees. Nous avons besoln d'ldees. Elles sont
essentlelles a tout point de vue. 11 est trlste de volr
comblen I'Occldent est pauvre en Idees. Le prag-
matlsme ? Blen sur, toute polltlque dolt etre prag-
matlque. C'est la vole du reallsme. Mals sans large
perspective, sans Ideal, sans vision et sans rme



id^e dynamique qui leur soit li6e, le pragmatisme
ne suffira pas d satisfaire les besoins de notre
6poque.

De la mdme faqon, il ne laut pas confondre lutte
id^logique et lutte militaire. A\ijouTd*hui, la lutte
des iddes est easentielle, srirtout en Occident. L'at-
taque globale de la propaganda sovidtique centre
le mondre libre doit trouver en face d'elle des
id6es convaincantes, une vision.

— Dans la premidre phase du communisme.
les rdvolutionnaires visionnaires parlaient de
la crdation du nouvel homme sovidtique. Qu'en
est-il aujourd'hui ?

— J'ignore si la nature hiunaine peut ou ne
peut pas changer. Si oui, ce doit dtre un processus
extrSmement long. Peut-dtre cela se fera-t-il par
I'approche culturelle, religieuse, humanitaire,
grdce d quelque dldment de douiseur se ddvelop-
pant chez celui qvu vit dans une socidtd libre et
ouverte, perspective impossible dans une socidte
lerm^e et oppre^ve. On ne peut pas changer les
hommes par la force. L'homme ne peut pas dtre
structure par la coercition. Croire la chose pos
sible a dtd ime des plus grandes erreurs, \me des
plus grandes illusions du communisme. La re
volution culturelle conQue par Mao a coutd des
millions de vies et a reprdsentd une catastrophe
pour la Chine. Staline a voulu order Thomme so-
vidtique nouveau et Tito a dgalement parld du
nouveau type d'homme. Tout cela n'dtait qu'il-
lusion. n y a beaucoup de noirceur dans I'dme
hiunaine.

Un monde dSjiL meilleur

— Etes-vous optimiste pour I'avenir ?
Comment voyez-vous les prochaines d6cennies
dans le monde ?

— Je n'ai jamais 6te optimiste, mais je ne suis
pas pessimists non plus 1 J'essaie de comprendre
le monde, et de le faire objectivement, sans pas
sion. Je crois que ThumanitS connaitra toujours
des difficultes, des tragedies, voire des guerres,
mais que, a travers 6preuves et erre\irs, elle pro-
gressera lentement vers ime societe et une vie
meilleures.

Le monde d'aujourd'hm est loin d'etre parfait,
mais il est inf iniment meilleur que celui de Tentre-
deux-guerres. Souvenez-vous du d^sastre dans le-
quel I'Europe d'alors 6tait plongee! Bien qu'elles
soient encore tr^s 61oign6es de I'ideal, les soci6tes
occidentales sont, et de loin, les meilleiires qui
aient jamais existe d. une telle 6chelle 1 Un ami
m'a dit un jour avec Emotion que, dans cinquante
ans, le monde serait entidrement democratique.
Je ne pense pas ainsi. II sera simplement diffe
rent. Le domains des d6mocraties sera pl\is etendu
et les pays communistes seront tr^s affaiblis. On
le constate deja en Europe de TEst. Id6ologique-
ment, ces pays sont beaucoup plus faibles qu'ils
ne r^taient au lendemain de la deuxiSme guerre
mondiale. Meme les Chinois sont moins dogma-
tiques et monolithiques dans leur foi. Toutefois je

crois que, dans cinquante ans, il subsistera en
core des dictatures.

Globalement, je pense que les peuples et les na
tions seront plus \mis et pl\is responsables. Malgre
les echecs des guerres et des revolutions, runifi-
cation se poursuivra. Cela se fera de fagon contra-
dictoire: quelques progrds, quelques reculs, mais,
dans I'ensemble, une marche en avant. A ce ni-
veau-la, je pense que la religion jouera im rdle
important, en particulier le christianisme, qui a
la vision d'lme humanity reconciliee. Je ne suis
pas un homme de religion, mais je pense que la
religion a aide a developper les droits de l'homme
et leur \iniversalite, a savoir que tous ont les
memes droits, que tous sont egaux devant Dieu.

Le facteur religieux

Dans cette perspective, on peut dire que nous,
les socialistes-marxistes, nous avons sous-estime
le facteur religie\ix. Durant la periode d'edifica-
tion de notre syst^me politique, cela etait inevi
table. Mais nous n'avons pas compris que I'etre
humain resterait toujours, d'une certaine fagon,
religieux. Je ne veux pas dire catholique ou pro-
testant, mais religieux en ce sens que no\is de-
vons nourrir des reves d'avenir, refl6chir a notre
destinee, au sens de la vie. Je ne parle pas la de
la religion organisee, mais du sentiment reli
gieux.

Souvent, les Eglises et leiirs dirigeants ont joue
un rdle nefaste en prenant parti pour I'Etat, en
se rangeant du cote de Vestablishmentj en parti
cipant a I'oppression. Cela n'empeche qu'il y a en
l'homme \m element religieux qui pourra jouer
un role dans I'unification de I'humanite.

Nous, socialistes-marxistes, n'avons jamais
pleinement compris le capitalisme ni surtout sa
capacite de se reformer de I'interieur. Mais, tel
qu'il se prdsente en Occident, il est trop etroit. Les
socidtes capitalistes ont besoin d'etre constam-
ment corrigees par de puissantes organisations
democratiques, d'dtre soiunises aux pressions po
sitives que peuvent exercer par exemple les syn-
dicats ou d'autres groupes d'intdrdts
democratiques.

— Et I'Europe ?

— Je crois qu'elle s'integrera de plus en plus.
Cependant, les caractdristiques nationales subsis-
teront, elles se renforceront meme. Ainsi, les tra
ditions et les spdcialitds s'approfondiront-elles et
enrichiront-elles la communautd europdenne au
fur et a mesure que les dconomies nationales et
les politiques dtrangeres s'integreront. Je crois
aussi que I'Exirope deviendra de plus en plus in-
ddpendante de I'Amdiique, sans toutefois s'en sd-
parer ni entrer en conf lit avec elle — ce qui serait
catastrophique.

Lentement, trds lentement, les pays d'Europe
de I'Est se rapprocheront de la Communautd eu
ropdenne et se diffdrencieront progressivement
dans leurs rapports avec I'Union Sovidtique.

Belgrade, dScembre 1985
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Ses objectifs.

- Mettre en lumiere les experiences humaines qui
concourent a une transformation profonde des men-
talites et des structures de la societe.

- Porter le temoignage d'hommes de conviction et de
foi.

- Aider les personnes a amorcer en el les le processus
du changement.

- Faire connaitre les buts, les moyens d'action et les
realisations du Rearmement moral.

ABONNEZ-VOUS, ABONNEZ VOS AMIS

Voir bulletin et tarifs en page 2

PARTICIPEZ A SA PROMOTION AUTOUR DE VOUS


