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Que veut le Rearmement moral?

La refonte de la soclete ne peut s'ope-
rer en definitive que par la transforma
tion des hommes. Tel est le prIncipe

Une ecole du changement ou les
hommes apprennent a rechercher la
volonte divine, a respecter les valeurs
morales et a les rendre contagieuses.
Telle est la pratique.

Des equlpes aglssantes s'efforgant
d'etabllr un dialogue fecond la ou regne
Tantagonlsme. de guerlr les hommes de

leurs prejuges et de leurs halnes jusque
dans I'arene sociale et polltlque ou dans
les relations Internationales. Telle se
presente I'action sur le terrain.

Congue a Torlglne et poursulvie depute
plusleurs decennles par des personnes
animees par I'Ideal Chretien, I'action du
Rearmement moral se veut ouverte a

des hommes de toutes croyances dans
un respect mutuel et en vue d'un com
bat common pour un avenir mellleur.
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4 L'ISLAM ET L'OCCIDENT, la
laicite, I'Etat et la religion.
Graves questions auxquelles
Tactualite apporte presque
chaque jour un evenement ou
un element nouveaux. Le
jeune intellectuel senegalais
GHEIKH GISSE nous livre sa
reflexion sur oe sujet auquel
aucun de nous ne peut
echapper aujourd'hui.

8 RETROUVAILLES ET PAR
DON dans une petite ville
allemande. L'humanite, sur-
tout I'Europe, n'a pas fini de
s'interroger sur le drame de
I'holocauste des juifs. A
Fulda, en Allemagne fede
rate, des citoyens, munici-
palite en tete, aocueillent les
anciens habitants juifs de leur
ville. Une citoyenne de cette
ville se souvient, et relate une
etonnante rencontre.

10 Occidentaux et musulmans
se retrouvent sur le terrain:
impressions du voyage en
JORDANIE d'un groupe
d'etudiants europeens, par
Philippe Odier.

13 Definir le REARMEMENT
MORAL, une gageure? Le
temoignage d'une etudiante
tourangelle a I'adresse de
ceux qui regoivent GHAN-
GER a titre de promotion, ou
qui se posent des questions...

14 Jean-Jacques Odier analyse
pour nous le livre de GUY
SORMAN, La nouvelle
Richesse des Nations.

15 Et si vous veniez a CAUX
durant I'ETE 1989? Le calen-
drier des sessions de I'annee
vous aidera a prendre votre
decision.
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DOMINIQUE, MICHEL,
CHARLES ET LES AUTRES
De meme qu'il y a
quelque chose
d'agreable, dans une
sails de sejour familial, a
deplacer les meubles de
temps a autre pour
donner a la piece un petit
air de renouveau,
I'opinion publique
frangalse a accueilli avec
sympathie la tentative,
par ceux qu'on appelle
les renovateurs, de

reamenager I'espace
polltique de roppositlon.

L'entreprise est
forcement ambigue. On
peut y voir I'expression
d'ambitions jusqu'ici
frustrees ou le desir

d'evincer des anciens qui

ont eu pour seuls torts
d'etre eux-memes

propulses tres jeunes sur
le devant de la scene et

de n'avoir pas reussi a
entrainer suffisamment

longtemps la sympathie
d'une majorite
d'electeurs. II n'est pas
facile, dans un monde
changeant, de renouveler
son souffle dans ia

course d'obstacles

d'elections successslves.

Et puls on peut regretter
qu'un vote pour I'Europe
soit I'occasion de

manoeuvres de polltique
interieure.

Ce quI apparait un peu
different chez les

renovateurs, c'est
I'amitie et la soiidarite

quI les lient par dessus
les options partisanes,
au point que Topinion
oublie un peu a quelle
formation polltique
appartiennent Charles,
Alain, Michel ou

Dominique.

Gette amitie

reslstera-t-elle aux

pressions lorsqu'il s'agira
pour eux, comme II le
faudra bien un jour, de
formuler une polltique
commune pour I'avenlr
de la France, pour
I'Europe? Ce sera le test
d'un veritable renouveau.

MERIDIEM

Ce numero de mai de CHANGER est le dernier d'une eerie de trois a etre envoyes en promotion a
environ trois oents destinataires en Franoe et dans d'autres pays. D'ioi quelque temps, oes personnes
reoevront une iettre ieur disant de ia part de qui cet envoi ieur a ete fait et leur proposant de souscrire
un abonnement. Nous esperons qu'ils seront nombreux a ie faire. LA REDACTiON

UNE DCUCHE

Du haut de sa chaire, notre predica-
teur nous parle des anges.

"Quand je faisais mes etudes a Ge
neve, dit-il, j'aimais me rendre a la
piscine. Pour acceder aux basslns,
j'avais pris I'habltude d'eviter soigneu-
sement la douche obligatoire. II suffi-
sait de lever les pieds assez haut
pour ne pas se faire reperer par le
rayon optique qui decienche automa-
tiquement la douche.

"Tout cela a bien marche jusqu'au
jour ou je me suis fait reperer ... par
le maitre nageur. Je trouvais humi-
liant d'avoir a faire marche arriere et
je tentais de faire valoir men point de
vue. Mais les Suisses ont un sens de

I'hygiene plus exigeant que le mien et
la tension ne tarda pas a jalllir entre
nous.

"Passe alors par la un petit homme
bedonnant, pas particulierement
beau. II s'arrete un instant et grom-
melle: "Ah, I'obeissance se perd de
nos jours! C'est important de savoir
obeir." Et de passer son chemin.

"Ces quelques mots eurent I'effet
d'une douche apaisante. Je n'ai ja-
mais oublie son message et je me
suls dit, apres coup, que cet homme
avait ete un ange, pour mol, a ce mo
ment-la."

FREDERIC CHAVANNE

Le DISTRIBUTEUR AUTOMA-

TIQUE de billets d'une grande
gare etait d'humeur genereuse.
En plus du ticket desire, 11 a ren-
du a I'usager et la monnaie et la
somme totale introduite. Dans

son honnetete, I'homme a ecrit
et renvoye le trop pergu. "Juste-
ment, lui repond le chef de gare,
je n'arrlvals pas a persuader le
prepose que la machine etait
defalllante. Votre Iettre apporte
la preuve qui me manquait."

"PAIN CONTRE LA FAIM":

c'est le nom d'une association

qui, inspires par I'ldee d'un
maire alsacien, recupere le pain
rassis, le revend a une fabrlque
d'aliments pour betail et finance
ainsi des realisations dans le

tiers monde. Simple, mais effi-

t.e COMMANDANT D'UN

REGIMENT d'infanterie de ma

rine ecrit aux parents des volon-
taires "service long" qui viennent
d'arriver sous ses ordres. Apres
leur avoir explique ce qu'il at
tend de leur tils, II ajoute: "Ses
chefs et instructeurs auront I'oc

casion de I'apprecier dans ses
qualites comme dans ses fai-
blesses, mais il se peut qu'ils se
trompent, aussi je vous serais
tres reconnaissant de me faire

connaitre les elements que vous
seuls possedez et qui pourraient
nous permettre de I'apprecier
plus justement." Decidement, on
n'arrete pas le progres, meme
dans la sollicitude des chefs mi-
litairesl

Une Frangalse qui a partage la ■
vie quotidienne d'une amie
russe a LENINGRAD, raconte:
"Un jour, mon amie voulalt faire
du bortsch. Nous avons cherche
un chou. II n'y en avait ni au
magasin habituel, ni au marche
kolkhozien. Nous sommes ren- '
trees epuisees, sans rien rap- s,
porter. Mon amie a pleure. J'ai «
essaye de la consoler. Tout a 1
coup, elle m'a dit: cela ne serf a i
rien de pieurer. Lisons un :
poeme..." i
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L1SLAM ET L'OCCIDENT
Une reflexion sur Etot et religion, loicite,
vaieurs profanes et voieurs socrees .

Purler aujourd'hui des rapports entre rislam et I'Occident devient difficile tant le sujet
souleve d'emblee les passions, suscite des polemiques et entretient les malentendus.

L'affaire Rushdie en a ete I'exemple le plus recent. Si un livre a eu le triste merite d'attiser
d ce point nos divisions, il nous rappelle d I'urgence d'oeuvrer pour comhler ce fosse

et decouvrir ce que nous avons d apprendre les uns des autres.

Le moment semble done bien choisi pour publier un expose presente d la maison
du Reaimtement moral en France au debut de I'annee 1988 par Cheikh Cisse, un intellectuel
musulman originaire du Senegal. Ce texte nous aide d comprendre les courants qui traversent

les pays musulmans et nous invite d une reflexion sur le concept de lai'cite.

L'opposition tant proclamee de I'ls-
1am et de I'Occident a conduit bien

souvent les representants de ces deux
cultures a valoriser sur chaque ques
tion leur position particuliere tout en
disqualifiant celle de I'autre, voire en
la considerant comme irrecevable. A

propos des relations entre I'Etat et la
religion, on estime, d'un cpte comme
de I'autre, avoir resolu la difficulte
alors que Ton a adopte une attitude
reductrice; du cote occidental, on

pense avoir resolu la question grace a
la lai'cite; du cote musulman, on en-
tend souvent dire que 1'Islam ne fait
pas de distinction entre Etat et reli
gion.

Nous presenterons les theories et les
pratiques en vigueur dans les societes
musulmanes dans un premier temps,
dans les societes occidentales ensuite,

afin de rechercher en quoi cette ques
tion demeure actuelle pour chacune
des deux societes.

Le discours

fondamentaliste

Du discours fondamentaliste au dis

cours moderniste, les differentes theo
ries politiques se reclamant de 1'Islam

(*) Cheikh Cisse etudie I'histoire de la pen-
see islamique a I'Ecole pratique des
Hautes Etudes de la Sorhonne a Paris.

par Cheikh Cisse*

conduisent toutes a conclure que le
Coran se prete a plusieurs lectures. Si
le courant fondamentaliste est associe

aujourd'hui a I'idee de fanatisme et
d'activisme politique, il faut se souve
nir qu'il a ete cree par des intellec-
tuels qui out, des le XIX° siecle,
cherche a reformer une societe jugee
immorale en s'appuyant sur un retour
a "I'lslam pur" (salaf).

La these fondamentaliste se resume a

un diagnostic accablant des maux qui
rongent les societes occidentale et
marxiste. En voici la liste telle que la
dresse I'Egyptien Sayyid QutbCb

"L'ignorance totale de la nature au-
thentique de I'homme et de sa condi
tion dans le monde, malgre les
progres etourdissants de la science et
de la technologic; la perdition morale
et spirituelle de I'homme par I'eloi-
gnement de la voie que lui avait tra-
cee le Createur; la diffusion d'une
philosophic materialiste qui ne
convient absolument pas aux besoins
de I'homme."

La condition de la

reussite

A I'appui de sa these, Sayyid Qutb
cite un certain nombre d'ecrivains

europeens et americains qui abondent
dans le meme sens, dont Alexis

Carrel. II presente I'lslam comme "la
seule solution capable de rendre a la
vie modeme cette qualite globale que
lui a enlevee la separation chretienne
du spirituel et du temporel". L'Islam,
affirme-t-il, ne reduit pas la religion a
une activite uniquement spirituelle,
n'est pas hostile a la science mais ne
veut pas lui laisser a elle seule la
tache de reconstruire le monde. La

condition de la reussite est de creer

une "veritable societe musulmane",

c'est-a-dire regie par la loi islamique.

(1) Figure emblematique des Freres musul
mans, Sayyid Qutb a ete pendu sous Nasser
en 1966.
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Le discours de Sayyid Qutb est pole-
mique vis-a-vis de I'Occident materia-
liste, politique parce qu'il vise a
rexercice du pouvoir, religieux parce
qu'il cherche a reformer la religion et
nationaliste parce qu'il aspire a sous-
traire son pays a une domination cul-
turelle mal vecue.

Le discours moderniste

Le discours modemiste, lui, va de
I'option liberale a I'option marxiste en
passant par toute une gamme de com-
promis entre tradition et modernite.
Contrairement au discours fondamen-

taliste, sa critique porte davantage sur
les difficultes economiques et sociales
des pays musulmans que sur le mate-
rialisme des pays occidentaux.

Le discours modemiste se doit de

justifier la raison pour laquelle il s'en
gage dans la modernite, c'est-a-dire
de suivre le modele occidental. L'ecri-

vain egyptien Tahar Hussein (mort en
1973), I'un des porte-parole les plus
eminents de cette these, cherche une
filiation entre la culture de son pays et
1'Europe de la meme maniere que I'on
recherche des liens de parente avec
une personne que I'on admire. Dans
son livre L'avenir de la culture en

Egypte, il range I'Egypte du cote occi
dental en raison des rapports etroits et
continus qu'elle a entretenus des le
premier millenaire avant J.C. avec la
Grece et les autres pays du nord de la
Mediterranee. II va meme jusqu'a pre
senter I'Egypte, au meme titre que la
Grece, comme un des geniteurs de la
pensee occidentale.

II minimise en revanche les liens
avec I'Orient. Aujourd'hui, note-t-il,
la societe egyptienne s'est a tel point
europeanisee qu'on y mesure le pro-
gres materiel et politique en fonction
du degre de conformite au modele oc
cidental. Tahar Hussein affirme que
personne ne veut aujourd'hui retour-

(2) Etymologiqiiement, la charia signifie la
vole, celle que doit parcowir le croyant
pour vivre conformement a la volonte di
vine. Une interpretation legaliste a conduit
a enfaire 1'expression de prescriptions ju-
ridiques et religieuses. Ce meme mouve-
ment de reduction a abouti en Occident a
I'identifier imiquement au droit penal.
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ner aux anciens systemes. Notons au
passage qu'il parle de culture egyp
tienne et non de culture islamique.

La pratique des Etats
musulmans

La pratique des Etats musulmans ne
correspond pas toujours aux discours
professes et elle en diverge meme par-
fois singulierement. Dans leurs consti
tutions, la quasi totalite des Etats
arabes declarent I'lslam comme reli

gion d'Etat en grande partie parce que
la religion islamique est identifiee au
patrimoine culturel. C'est ainsi que
I'on pent comprendre I'affirmation de
ce principe dans des Etats dont T ideo
logic est foncierement lai'que comme
I'lrak et la Republique democratique
populaire du Yemen.

La seule exception notable est la
Syrie dont la constitution declare que
I'lslam n'est pas la religion de I'Etat
mais celle du chef de I'Etat, conces

sion accordee aux fondamentalistes

par le president Assad. A noter aussi
que la constitution de la plupart de ces
pays proclame que les citoyens sont
egaux quelles que soient leur classe,
leur race et leur religion.

Sur le plan legislatif, la charia est
reconnue comme source principale de
la legislation mais elle demeure large-
ment influencee par les codes civils
occidentaux tant elle est difficile a

definir du fait qu'elle n'a cesse d'evo-
luer au cours des temps.

Dans les Etats musulmans non

arabes, les pratiques varient d'un pays
a I'autre. Les uns font de I'lslam la re

ligion de I'Etat comme I'lran, ou
Tautorite religieuse assume la respon-

»-

Le Caire, ville occidentale?
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La separation de I'Eglise at de i'Etat en France, au debut de ce siecle: un episode douloureux
qui a cependant commence a etablir un nouveau rapport de force et un respect mutual.

Sur notre photo, I'expulsion des moines du couvent de la Grande Chartreuse.

> >

sabilite supreme et le controle du gou-
vernement (velayat al faqih) ou le Pa
kistan, oil la charia est source de toute
legislation. L'Indonesie offre la parti-
cularite de reconnaitre cinq religions
dans sa constitution et d'affirmer cinq
principes dont le premier est la foi au
Dieu tout-puissant.

Une reference

constante a la laicite

D'autres pays ont opte pour la laicite
comme comme I'a fait la Turquie de
fapon brutale, ou les Etats africains
sub-sahariens comme le Senegal, le
Mali et le Niger, dont les populations
sont presque exclusivement musul-
manes. Ces Etats officiellement

laiques laissent une grande liberte aux
pratiques religieuses.

Dans cette grande diversite, la refe
rence a la laicite, dans les discours
comme dans les pratiques, est
constante soit pour s'affirmer en sa fa-
veur, soit pour s'affirmer contre. II
faut done interroger la tradition occi-
dentale qui a donne naissance au
concept de laicite.

Etot et religion en
Occident

C'est par la laicite que I'Occident a
cherche a resoudre le conflit entre

Etat et religion. Definie comme "le re
gime qui assure la coexistence
d'hommes relevant de metaphysiques
differentes", la laicite laisse a chacun
le soin de donner un sens a son exis

tence. La coexistence est vue ici
comme "la possibilite, non de vivre
cote a cote, mais de s'epanouir (...)
dans un affrontement avec I'autre qui
permet a chacun de se poser en s'op-
posant"i^\
Certains evenements, comme les

campagnes en faveur de I'Ecole pri-
vee en Erance en 1984, rappellent que
la laicite n'a pas ete acceptee par tous
mais qu'elle est plutot le resultat d'un
changement des rapports de force
dans le conflit seculaire qui a oppose
depuis dix-sept siecles I'Eglise et
I'Etat.

On pourrait en decrire les principales
etapes de la fa^on suivante; a I'epo-

(3) cf P. Joiiguet, Laicite. liberte et verite,
p. 137.

que des apotres et des premiers Chre
tiens, le temps de I'errance. Face a un
empire qui leur etait hostile, I'Eglise
primitive recommande le respect de
I'autorite tout en entretenant I'idee du

Royaume. C'est le celebre: "Rendez a
Cesar ce qui est a Cesar"
(Matt. 22, 21).

Puis I'ere de la religion-institution
qui debute avec la conversion des
princes et trouve son apogee avec
Constantin qui, en 313, proclame le
christianisme religion officielle de
I'Empire. L'Eglise est associee au
pouvoir, qu'elle legitime et sacralise.

Lo loiclte en question

La reforme de Luther, au XVI" sie
cle, qui inaugure une interpretation
personnaliste de la foi, la contestation
conduite par la philosophie des lu-
mieres au XVIIF siecle et la Revolu

tion franpaise de 1789, qui instaure
I'ere de la raison, enclenchent le pro-
cessus de la secularisation. On se met

a distinguer le temporel du spirituel.
L'Eglise resistera longuement a cette
evolution mais finira par renoncer a
toute pretention sur le pouvoir et pro-
clamera au Concile de Vatican II
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(1962-1965), deux droits fondamen-
taux, "rautonomie des realites ter-
restres" et "le droit de la personne
humaine a la liberte religieuse".

Des lors, les theologiens de tous
bords vont chercher a justifier cette
nouvelle orientation notamment en af-

firmant le caractere prive de la foi. On
parle d'age adulte du christianisme,
avec la conviction qu'il est en avance
sur les autres religions. La religion n'a
plus a intervenir dans le champ social
ni dans la gestion des affaires de
I'Etat. La lai'cite apparait comme la
maniere moderne de vivre la religion.

Modernite, science

et rationalite

Neanmoins, les questions non reso-
lues par la modernite, la science et la
rationalite n'ont pas tarde a remettre
la lai'cite en question. Ces trois
concepts qui, il y a quelques decen-
nies, constituaient I'aboutissement de

toute interrogation deviennent aujour-
d'hui le point de depart de toute re
flexion. Ils ne font plus rever
puisqu'ils ont epouse les contours de
la realite. On a commence a decouvrir

qu'ils n'etaient pas neutres. Des voix
autorisees se sont interrogees sur le
sacre comme I'a par exemple fait le
philosophe protestant Paul Ricoeur.

L'historien musulman Mohammed

Talbi observe, lui, avec desenchante-
ment que Ton est passe du "droit a
I'incroyance, c'est-a-dire de la liberte
de ne pas croire, au regne de I'in
croyance. Le culte de Dieu a cede la
place a celui bien plus tyrannique de
la matiere".

Pour le theologien catholique Claude
Geffre, c'est la foi en I'homme, en la
raison, la science et la technique qui
est ebranlee. "On se felicitait, ecrit-il,
d'avoir rendu I'homme a lui-meme en
le desalienant de toute foi en Dieu, en
I'installant dans un monde secularise.
Mais I'homme, qui n'est plus defini
que par I'efficacite, la productivite et
la rentabilite, ne satisfait plus; cette-
civilisation qui se veut non religieuse
est a la recherche de valeurs qui puis-
sent fonder la conduite des individus
et leur procurer une raison de vivre."

On s'aper9oit done que le probleme
s'adresse dans les memes termes a

1'ensemble des families religieuses.

Foi et existence

II s'agit maintenant de savoir de
quelle maniere la foi pent trouver une
expression adequate dans la vie des
individus et dans celle des societes

sans s'imposer comme une dictature,
ni se marginaliser comme si elle n'a-
vait rien a dire. Le debat passe done
des rapports entre Islam et politique
on entre Eglise et Etat a la question de
savoir quelle part la foi doit prendre
dans I'existence de I'homme.

Au coeur de toute existence se trou-

vent deux exigences: I'exigence de foi
et I'exigence de liberte. On ne pent
revenir aux structures d'antan ni igno-
rer les acquis de la secularisation. II
nous faut trouver une voie mediane

qui tienne compte de quelques verites
simples. D'abord que la liberte consti-
tue le fondement de tout acte de foi,
ensuite qu'elle est garante du respect
de la foi des minorites. Neanmoins,
n'erigeons pas la liberte en valeur ab-
solue. Comme I'a si bien ecrit Mo

hammed Talbi, "la liberte est si belle
en elle-meme que certains esperent,
avec son vemis, couvrir toute les lai-

deurs".

Une double crise

Ainsi, avec la verite surgit un nou-
veau defi pour le croyant: s'il consi-
dere sa foi comme la seule verite, il
eprouve un grand malaise lorsqu'il
s'agit d'accepter la foi de I'autre ega-
lement comme verite. A ce sujet, un
verset du Coran (5,48) merite d'etre
cite: "Si Dieu I'avait voulu, il aurait
fait de vous une seule communaute.
Mais il a voulu vous eprouver par le
don qu'il vous a fait. Cherchez a vous
surpasser les uns les autres dans les
actions bonnes. Tous, vous retoume-
rez a Dieu. Alors il vous eclairera au

sujet de vos divergences".

D'un cote comme de I'autre, nous
faisons face a une crise. Crise d'iden-

. tite dans le monde musulman, accom-
pagnee d'un immense sentiment

d'impuissance et d'angoisse face a un
monde qui se construit sans lui de-
mander son avis et qui Tinvite
constamment a se changer. L'ame
musulmane d'aujourd'hui est une ame
en detresse.

Crise de personnalite en Occident,
fondee sur un amer sentiment de de-

sillusion face a un monde qui s'e-
croule sous ses pieds a un moment ou
il croyait en etre le maitre absolu.
L'ame occidentale d'aujourd'hui est
une ame desenchantee. Cette double

crise est a la base de la double me-

prise qui caracterise les rapports entre
le monde musulman et le monde occi

dental: le sentiment d'etre menace, la
peur de I'autre qui est pergu comme le
responsable de la crise et fait figure
de bouc emissaire.

Le sacre et le profane

Une distorsion s'est etablie entre les

valeurs proclamees et les realites
vecues. On s'efforce, de part et d'au-
tre, de tenir un discours de nature a

conforter quelques certitudes alors que
r experience de la realite brise chaque
jour les fondations de ces certitudes.

Chacun, par ce qu'il est, peut au
contraire rappeler a I'autre ce qui lui
manque ou ce qu'il a oublie dans
Tedification de son humanisme. La re

conciliation entre I'Occident et I'lslam

passe par la reconciliation avec soi-
meme. Ce n'est pas par hasard que
dans cette opposition, I'un designe un
terme profane et I'autre une realite re
ligieuse. Toute vie d'homme se de-
ploie entre deux poles constitutifs de
son humanite: le sacre et le profane.4

CHEIKH CISSE

PHOTOS: I. Amata: p.15 ; J. Bareault: p.12 ; Bureau
du Tourisme egyptien, Paris: p.5 ; J. Charpentier:
p.13 ; D.Chavanne: p.15 ; J. Gunning: p.11 ; Erich
Gutberlet: pp.8 et 9 ; Jordan Tourism Authority:
p.10 I Roger Viollet: p.6.
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LES JUIFS ET L'ALLEMAGNE

RETROUVAILLES A FULDA
Ce n'etait pas une invitation comme

les autres, en ce mois de mai 1987:

une reception donnee par ma ville
natale de Fulda en I'honneur de trois

cent six hotes juifs...

II n'y avait qu'une personne de cette
communaute que j'aurais particuliere-
ment voulu revoir. A I'epoque, elle
n'avait pas plus de six ou sept ans,
avec des cheveux boucles, deux nattes

dans le cou et I'etoile jaune cousue
sur son dirndl rouge. A vrai dire, c'est
il y a cinquante ans qu'elle devait
avoir eu cet age-la... lorsque nous
nous croisions tous les matins sur le

chemin de I'ecole. Elle prenait la rue
Kiinzell en direction de I'ecole juive,
moi la rue Bdelzell vers I'ecole publi-
que. Nous nous croisions au carrefour
des deux rues, mais je ne savais meme
pas son nom. Interieurement, je
I'avais nommee Ruth.

II etait insense d'imaginer que je
pourrais la revoir un jour. Pourtant,
beaucoup des anciens habitants juifs
de Fulda avaient tenu a honorer 1'invi

tation de notre ville, cite de saint
Boniface - venu apporter le christia-
nisme en Allemagne en I'an 750 -
mais aussi une ville riche d'une vieille

tradition juive.

Alors qu'avant I'epoque nazie les
juifs representaient 0,9% de la popula
tion allemande, ils etaient plus de 4%
a Fulda. Jusqu'en 1939, I'ecole juive
accueillait une centaine d'enfants par
annee. Composee d'artisans et de
commer9ants, cette communaute
jouissait du respect de tous.

Vint la terreur nazie. Nos conci-
toyens juifs disparurent les uns apres
les autres. Au debut, les plus anciens
se riaient du danger, jusqu'a I'incen-
die de leur synagogue, en 1938.
Certes, neuf cent cinquante d'entre
eux (sur mille cinq cents) avaient deja
emigre. Le reste suivit rapidement,
tandis que la Gestapo commengait les
deportations. Le 5 septembre 1942, les
demiers d'entre eux, au nombre de
soixante-seize, etaient arretes, pousses

vers la gare et charges dans des wa

gons de marchandises pour etre em-
menes vers leur mort a Theresienstadt.

Pourquoi, ce jour-la, ma petite amie,
celle que j'appelais secretement Ruth,
ne s'etait-elle pas rendue a I'ecole
juive? Etait-elle malade? Que savais-
je d'elle, sinon qu'elle etait differente
de moi? Nous etions toutes deux trop
timides pour nous adresser la parole.
Et pourtant, j'aurais tellement aime
jouer avec elle...

Action Shalom

Le maire de Eulda avait lance I'ac-

tion Shalom grace a laquelle de nom-
breux groupes ou classes de la ville
s'occupaient d'anciens concitoyens
juifs. Au total, deux cent mille marks
avaient ainsi ete donnes a I'ecole rab-

binique Kol Torah de Jerusalem, dont
le directeur est le fils d'un ancien rab

bin de Fulda. D'autre part, notre
conseil municipal avait decide a I'una-
nimite de renover le batiment de I'an-

cienne ecole juive et de le mettre a la
disposition de I'actuelle communaute
juive, forte de trente-six personnes.

C'est cette ecole, I'ecole de Ruth,
qui fut restituee a la communaute
juive de Fulda, lors de la visite des
survivants juifs de la ville. On en
attendait cinquante ou soixante, il en

vint trois cent six. Les reponses
affluerent, du monde entier: d'Argen-
tine, du Bresil, de Belgique, de
France, de Grande-Bretagne, du Cana
da, des Pays-Bas, des Etats-Unis, du
Zimbabwe et, naturellement, d'Israel.

Beaucoup d'entre eux, ages, s'etaient
fait accompagner par leurs enfants ou
petits-enfants. Lorsque notre maire se
rendit a I'aeroport de Francfort pour
les accueillir, c'etait le plus grand
groupe d'anciens concitoyens juifs
jamais re§u depuis la guerre par une
municipalite allemande! Comme ils
venaient des quatre coins du monde,
ce furent aussi des retrouvailles entre

eux. Leur programme, en plus des
nombreux contacts personnels, com-
prenait une visite de la ville et des en
virons, une fete, une ceremonie du
souvenir au cimetiere juif et I'inaugu-
ration du nouveau centre juif.

Lors de cette inauguration, le vieux
rabbin Blumenthal s'etait eerie apres
avoir fixe a la porte la vieille mesusa:
"Plus jamais 9a! Plus jamais I'indi-
cible qui s'est produit ici!" Le meme
soir, un Allemand avait pris la parole,
un Chretien, M. Hamberger, notre
maire: "Celui qui rejette le souvenir
cede la place au mensonge. J'espere
que vous me comprenez quand je dis:
nous nous sentons coupables, nous
eprouvons de la honte et nous vous

Dans I'ancienne ecole, inauguration du centre cuituei juif
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demandons pardon. Apres Dachau et
Bergen-Belsen, apres Buchenwald,
Auschwitz et Theresienstadt et en

pensant a tout ce qui a ete fait au peu-
ple juif au nom du peuple allemand, il
sera encore longtemps impossible a
Juifs et Allemands de se rencontrer.

Nous devons neanmoins toujours oser
aller les uns vers les autres."

"Je m'appelle Ruth"

Sans cette ecole et sans cette inaugu
ration, Ruth et moi n'aurions jamais
fait connaissance. Lorsque j'avais
voulu nommer ma poupee Ruth, ma
mere avait suggere le nom de Jutta,
car, me dit-elle, Ruth etait un nom
juif. Mais lorsque, plus tard, elle
m'avait explique, sur un ton retenu et
triste, le pourquoi de I'etoile jaune
cousue sur le dirndl rouge, j'avais
quand meme, secretement, appele ma
poupee Ruth. C'est pour cela que
I'autre Ruth, qui avait disparu d'un
jour a I'autre, etait restee vivante dans
mon coeur.

J'acceptai I'invitation a la reception.
Premiere rencontre formelle. A ma

table, un couple juif de Nuremberg et
une dame de Londres. Des questions
hesitantes sur le quand et le oil. Oui,
enfance passee a Fulda. Jusqu'en
1938. Emigration en Rhodesie. Etudes
a I'universite, mariage, trois enfants.
Puis Londres. Veuve, mais encore
active dans une grosse societe d'in-
formatique. Une fille mariee. De char-
mantes photos de petits-enfants.
L'entretien est detendu. J'examine le

visage, les yeux, les boucles sombres.
Encore des questions. Oui, elle habi-
tait la rue Goethe. Bien sur que, jus
qu'en 1938, elle frequentait I'ecole
juive. Oui, la rue Kiinzell. L'entretien
se deroulait en anglais. C'etait moins
contraignant. Soudain nous passons a
I'allemand, et avec 1'accent de Fulda!
Je parle de "mon" amie juive, que je
nommais "Ruth" et que je n'ai jamais
oubliee. "C'etait moi, me fait-elle
d'un signe de la tete, et je m'appelle
Ruth. Et 11 n'y avait pas d'autre
fillette juive qui prenait ce chemin-la.
Je crois, poursuit-elle en me regardant
un peu de cote, que je me souviens...
Tu portals un dirndl bleu et tu avals
des nattes blondes."

Un instant, le temps fut comme sus-
pendu...

Le lendemain, Ruth vient dejeuner a
la maison. Elle fait la connaissance de

mon marl et de mon plus jeune fils.
Elle me parle de son fils Tommy. Puis
nous reprenons le vieux chemin de
I'ecole et faisons

halte au carrefour.

Pourtant, une cer-

taine distance reste y t- .y -
entre nous. Ce sont

des amis a moi qui
habitent son an-

cienne maison. ""IB |
Genereusement, ils few -

invitent Ruth a Ew
entrer. Nous par- ■ V. yHH
courons les pieces B&
I'une apres I'autre. Hd
Avec vivacite, pres-
que avec joie, elle .-vli

raconte comment les choses etaient de

son temps.

Soudain, dans I'entrebaillement

d'une porte, elle s'arrete: "Notre
chambre d'enfants. Ici, contre le pbele
de faience, ma soeur s'est une fois ter-

riblement brulee." Silence. Les larmes

jaillissent dans ses yeux. "Brulee,
continue-t-elle a voix basse. Pourquoi
avez-vous fait cela? Six millions de

Juifs. Pourquoi suis-je revenue ici?"

A nouveau un long silence s'etablit.
Puis je parviens a dire les mots qui
me pesaient depuis des jours, depuis
des annees en fait. La detresse, la
colere, la honte et ce terrible senti

ment de culpabilite a cause des
horreurs commises par mes compa-
triotes, dans "mon" pays, a I'encontre
d'hommes et de femmes qui, dans
mon coeur, s'appelaient tous Ruth.
"Mon regret vient du fond du coeur,
lui dis-je. Pardonnez-moi, je vous en

prie." Elle me fixe avec gravite, et se
tait.

Les adieux ont lieu le lendemain.

L'instant est emouvant. Le maire est

de nouveau present. Tous remercient,
veulent lui serrer encore une fois la

main, I'embrasser et lui repeter leur

f
1

I r''

Priere dans le cimetiere juif (ci-dessus) .
M. Hamberger, maire de Fulda (a g.) avec
deux membres du groupe.

joie d'avoir pu participer a ces retrou-
vailles. "Nous nous sommes fait de

nouveaux amis, s'ecrie un vieil

homme en montant dans 1'autocar et

en agitant sa canne. Nous revien-
drons!"

Ruth s'affaire avec ses bagages. Puis
elle me volt. "Ni les miens ni moi-

meme n'avons particulierement souf-
fert, me dit-elle. Mais je vous ai hai's.
Je ne saurais dire a quel point. Je ne
comprenais pas ce que vous aviez fait
aux Juifs. Mais aujourd'hui, non, hier,
hier apres-midi, cette haine a disparu.
Pour la premiere fois. Je crois qu'il
etait bon que je vienne a Fulda.

- Revenez, lui dis-je.

- Volontiers, et j'amenerai Tommy."

Les cars s'ebranlent. Ce depart fait
mal. Je traverse la place de la cathe-
drale, redevenue deserte, et je me
demande pour la premiere fois de ma
vie, tres serieusement, si le temps des
miracles etait vraiment limite aux

temps bibliques. Car j'ai le sentiment
d'avoir vecu un miracle. ♦

KRISTINE WEBER-FAHR

Publie avec I' autorisation du mensuel alle
mand FRAU IM LEBEN - ZENITH,
Augsburg.
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Jeunes Europeens
en terre d'islam

LEQONS D'UN SEJOUR
EN JORDANIE

Philippe Odier a passe douze jours en Jordanie
avec un groupe de jeunes Britanniques,
invites par I'Universite jordanienne

des Sciences et Technologies, dans le cadre de
VAssociation universitaire arabo-britannique
qui organise des echanges d'etudiants entre

I'Europe et les pays arabes. II relate id certaines
experiences qu'il a vecues lors de ce sejour et

quelques conclusions qu'il en a tirees.

Assis sur les gradins d'un theatre
romain a Amman, la capitale, je pro-
fite des derniers rayons de soleil de la
joumee. Un jeune Jordanien que je ne
connais pas vient s'asseoir a mes
cotes et me propose une cigarette. Son
anglais est au niveau de mon arabe.
Cependant, nous parvenons a echan-
ger quelques mots, parfois dans une
langue, parfois dans I'autre. Le soleil
se couche et on se quitte en se serrant
la main, comme de vieux amis.

L'ouverture a I'etranger

Lorsque j'ai commence a decouvrir
le monde arabe, c'est cette chaleur de
contact, cette ouverture a I'etranger,
qui m'a seduit et pousse a aller plus
avant dans cette decouverte. Aurais-je
I'idee, voyant un touriste etranger as
sis dans un de nos amphitheatres
remains de Lyon, d'aller lui adresser
la parole avec les quelques mots que
je connais dans sa langue?

La plupart des Jordaniens parlent
beaucoup mieux I'anglais, tel ce jeune
etudiant d'origine palestinienne qui
nous a accompagnes durant un voyage
de trois jours dans le sud du pays.
Tres religieux, tres convaicu des
droits du peuple palestinien, il n'en a
pas moins ete ouvert sur tous les
sujets, ecoutant, meditant, exposant
calmement ses arguments, ses convic
tions. Quelques jours plus tard, il est

revenu nous voir {HH

et nous a dit: ||p|K
"Mes amis pales-
tiniens m'ont ^
demande com

ment j'avals pu accepter de passer
trois jours avec des Britanniques! Mes
convictions peuvent rester les memes,
mais je crois au dialogue et a l'ouver
ture a I'autre." Et le demier jour, en
nous disant au revoir, il a ajoute:
"Vous savez, ces criteres absolus
d'honnetete, de purete, de desinteres-
sement et d'amour dont vous m'avez

parle, je les garderai desormais devant
mes yeux dans tout ce que je ferai."

Un autre personnage-cle de notre
sejour est le vice-president de I'uni-
versite qui nous accueillait. II nous a
accorde une heure de son temps deja
tres rempli, nous demandant entre
autres de lui faire part des points a
ameliorer dans le programme - pour-
tant deja tres complet et varie - orga
nise par son universite. II ne nous a
pas laches avant d'avoir notre avis
sincere au-dela des reponses polies.
Puis, dans un langage tres clair et.
pose, il nous a donne son point de vue
sur la question palestinienne, termi-
nant par cette phrase: "Le Moyen-
Orient, berceau des trois grandes
religions monotheistes, sera peut-etre
aussi celui du salut du monde."

La Jordanie n'est pas une democratic
a I'europeenne et la liberte d'expres-
sion n'y est pas totale. Un etudiant.

L

■-<- -N .. "

e theatre romain d'Amman

rencontre au debut de notre sejour, de-
vait nous recevoir pour un repas dans
sa famille. Puis, tout d'un coup, plus
de nouvelles de lui. Pour des raisons
de securite, nous dit-on. II avait appa-
remment, en paroles ou en actes,
outrepasse ses droits et les services de
securite du pays lui avaient interdit de
nous revoir. Cela m'a fait reflechir sur
notre democratic: si cet etudiant
venait en Europe, que penserait-il de
notre desinteret et de notre cynisme
face a la politique et aux hommes
politiques, de la fa9on dont nous utili-
sons notre liberte d'expression?

Le monde arabe et
I'unite europeenne

Sur le plan de la politique euro
peenne, le directeur du departement
des Affaires palestiniennes nous a fait
la remarque suivante: "Les differences
a I'interieur de I'Europe sont beau-
coup plus grandes que celles qui exis
tent a I'interieur du monde arabe. Et
pourtant, avec la CEE et bientot le
Marche Unique de 93, vous etes en
train d'etablir au sein de I'Europe une
unite que nous, Arabes, n'avons pas
encore ete a meme de trouver. Mais
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puisque vous le faites, nous devons
pouvoir le faire aussi." Cela montre
combien il est important de faire fruc-
tifier de tels acquis, puisqu'ils sont,
sinon un exemple, du moins une
preuve de ce qu'un groupe de nations
pent realiser ensemble.

Promenade

dons les ruelles

J'en viens maintenant a certains

points plus personnels. Le jour de
Paques, il nous est arrive une aventure
fort instructive. Nous avions decide

d'assister au culte de I'Eglise angli-
cane qui debutait a dix heures et de-
mie. Nous avions donne rendez-vous a

dix heures a la personne qui nous
conduisait dans le minibus de I'uni-

versite. A dix heures vingt-cinq, elle
n'est toujours pas la, aussi decidons-
nous de prendre un taxi qui nous
conduit malheureusement a la mau-

vaise eglise.

Entre-temps, notre chauffeur, ayant
appris on ne salt comment que nous
etions la, arrive, presque furieux que
nous ne I'ayons pas attendu, nous
expliquant avec son pen d'anglais que
son retard etait du au temps passe a
nettoyer le vehicule - nous revenions
d'un voyage dans la poussiere du de
sert. II nous conduit alors a une autre

eglise qui n'est pas non plus la bonne!
Mais la, une dame propose de nous
emmener a pied a la maison du
pasteur. N'ayant pas d'altemative,
nous la suivons. Commence alors une

promenade tranquille a travers les
ruelles etroites de la ville. Nous abou-

tissons successivement a deux mai-

sons qui ne sont pas celle du pasteur
mais, chaque fois, un des habitants se
joint a nous pour nous montrer le che-
min.

Le cortege ainsi forme arrive finale-
ment au bon endroit. Une petite fille
nous guide vers une piece au fond du
jardin ou nous trouvons enfin, avec
trois quarts d'heure de retard, le pas
teur anglican en train d'officier devant
une congregation de six personnes
chantant completement faux... en
arabe. Et pour couronner le tout, le
culte s'avere ne pas etre un culte de
Paques, cette fete n'etant pas celebree
le meme jour chez les Chretiens orien-
taux!

Accepter la logique
de I'autre

De cette aventure, j'ai tire deux
le§ons: d'une part, nous devons reap-
prendre a vivre Paques dans notre
coeur avant de chercher a le celebrer

par les traditions. Et une acceptation
joyeuse de la fagon dont la matinee
s'est deroulee a ete le meilleur moyen
d'y parvenir. D'autre part, 1'attitude
du chauffeur vis-a-vis de son retard

m'a montre qu'il nous faut parfois
aussi accepter que les gens aient une
vision differente de la notre sur la fa-

§on de faire les choses.

Cela m'a d'ailleurs fait penser a ma
relation avec mon frere: nous sommes

deux esprits assez differents et il m'a

fallu - et me faut encore - accepter

qu'il ait une autre logique, tout aussi
valable que la mienne. C'est seule-
ment en ayant integre cette accepta
tion dans ma relation avec lui que
j'acquiers alors a ses yeux I'autorite
qui me permet de lui dire, quand je
sens que c'est vraiment justifie, les
domaines ou je pense qu'il pourrait
revoir sa fa§on de vivre. Et tout ceci
est bien sur reciproque. Je crois que
ce qui est valable dans une relation
entre freres I'est aussi entre deux cul

tures. C'est lorsque nous aurons fait
cette meme demarche d'acceptation
reciproque des fa9ons de faire de
I'autre qu'ensemble, Europeens et
Arabes, nous pourrons nous aider mu-
tuellement a grandir.

L'interet d'une visite comme celle-ci

n'est pas seulement de s'informer sur
les grandes questions mais aussi de se
decouvrir soi-meme. Je m'aperpois au
cours des discussions que j'ai avec
mes amis musulmans en France, que
lorsque nous parlous des "grandes
questions", conflit du Moyen-Orient
ou affaire Rushdie par exemple, il
reste entre nous des points de desac-
cord, parce que ces questions nous
depassent. Et c'est seulement lorsque
nous revenons a des questions plus
personnelles, comme le mariage ou les
relations avec les parents, que nous
retrouvons ce fond commun qui est
simplement que I'islam et le christia-
nisme ont pour but de creer la meme
qualite d'homme. ♦

PHILIPPE ODER

'j 1 1
'' . \ Biinr ,1 ■ " J

A dr.: a IVniversite jordanienne des Sciences et Technologies, a irbid. A g.: la delegation autour de deux responsabies de I'unlverslte- a
gauche, M. Alawni, qui a pilote les vislteurs pendant la duree de leur sejour et, a drolte, le Dr Abu B-Haija, responsable de leur visite.
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fnstantanes de la journee
"portes ouvertes"

i...

AVEC

LES FRERES

DE TAIZE

Vingt representants des
equipes du Rearmement
moral, venus de dix pays at
des cinq continents pour
une seance de travail dans

la region parisienne, ont ete
regus pendant quatre jours
dans ia communaute oecu-

menique de Taize, en Bour-
gogne. Grace aux entretiens
avec ie prieur, frere Roger
et d'autres membres de ia

communaute, aux prieres
quotidiennes dans I'egiise
de ia Reconciliation, aux
echanges avec certains des
nombreux jeunes qui af
fluent constamment dans ce

lieu, ces journees ont per-
mis un compreiiension mu-
tuelie et ia decouverte de ia

compiementarite des voca
tions du Rearmement moral

et de ia communaute de

Taize.

Pour frere Roger, ie Rear
mement moral, c'est surtout

ia vocation d'un apostoiat
aupres des dirigeants poiiti-
ques et autres car "la res-
ponsabilite ne remplit pas ie
vide de i'ame"\ c'est aussi
i'ecoute de Dieu, ia pratique
du silence.

i&SiS;

PORTES

OUVERTES

Que fait ie Rearmement

moral? C'est sans doute

pour glaner des reponses a
cette question que queique
cent trente visiteurs ont

franchi ie seuii de ia maison

du Rearmement moral, a
Bouiogne-Biiiancourt, iors
de I'apres-midi "Portes ou
vertes" du ii mars 1989. M.

et Mme Bahuaud, auxqueis
revient cette initiative,
avaient mobilise une equipe
d'accueii. Des groupes se
sent succede aux huit pro
jections de films et videos;
"Pour i'amour de demain",

"Gaux, carrefour de i'huma-
nite" et "Promesse dans ie

veld". Des rafraicfiisse-

ments, queiques pas dans
ie jardin ou la table de iivres
dans i'entree favorisaient

rencontres et echanges en-
tre ies personnes ies plus
variees, refugies indochi-
nois, etudiants poionais,
femme de menage ou cadre
de i'industrie. invites et invi-

tants ont peut-etre ce jour-ia
trouve des raisons d'espe-
rer.

RENCONTRE

A TOURS

Un temoignage dans ie
journal de i'aumonerie de
son universite, un petit arti
cle dans deux journaux re-
gionaux, des tracts circuiant
a gauche et a droite... Sa-
bine, jeune tourangeiie, n'a
pas manque d'esprit d'initia-
tive pour organiser une ren
contre d'information sur ie

Rearmement moral, suite a
un sejour marquant pour
eiie a Gaux, I'ete dernier,
(voir ie temoignage ci-
contre)

Ainsi, un samedi de mars,
une cinquantaine de per
sonnes, dont une vingtaine
de jeunes, se sent retrou-
vees dans une saiie parois-
siaie de Tours. Parmi eiies,

des etudiants venus de

Lyon, Toulouse et Paris
soutenir ieur amie Sabine

dans ia realisation de son

projet.

Un film sur ie centre de

Gaux a ete projete et un
echange sur ie theme de ia
communication dans ie cou

ple, en famiiie ou dans notre

societe moderne, a occupe
ia seconde partie de i'apres-
midi.

Un jeune professionnei de
ia pubiicite a parie de son
metier ou, disait-ii, "on est

affute pour mitraiiier ie pu
blic tous azimuths, en jouant
sur ses sens, son influx ner-

veux et, d'une certaine

fagon, en portant atteinte a
i'integrite des individus. Un
autre, journaiiste, a parie
des cas de conscience aux

queis ii se trouve confronte
dans ses reportages, ia
direction de son journal at
tendant de iui des recits

"croustiilants" et sa cons

cience iui enjoignant de ne
pas donner en pature au
grand public ies maiheurs
de ia vie privee de certaines
personnes.

Sabine souhaite que cette
premiere aventure donne
naissance a un groupe de
reflexion. "Je compte egaie-
ment organiser cet ete un
voyage a Gaux avec un
groupe de Tourangeaux."
Affaire a suivre!

LES

SUD-AFRICAINS

ET LEURS VOISINS

Etudiant a Oxford, petit-fiis
d'un ancien president de

i'Afrique du Sud qui a ete
i'un des architectes de

[apartheid, Wiihelm Ver-
voerd s'est rendu recem-

ment avec un groupe
d'etudiants et d'assistants de

I'universite Steiienbosch

dans trois pays voisins, ie
Malawi, ia Zambia et ie Zim

babwe.

"Conscients du besoin de

sortir i'Afrique du Sud de
son isoiement, ecrit-ii, nous

vouiions comprendre ie defi
qui nous est iance: devenir
de vrais Africains. Trois

conclusions se sont impo-
sees a nous:

1. Le besoin de contre-

carrer ies forces centrifuges
qui menacent notre sous-
continent.

2. Le besoin de compren
dre i'Afrique noire. Peu de
biancs d'Afrique du sud ap-
precient i'impatience qu'ont
ies noirs de devenir Ies mai-

tres de ieur propre destin.

3. Le besoin de partager
notre puissance technoio-
gique avec ie reste du
continent, ies Africains du

Sud n'ont pas ete appeies a
se separer mais sont dans
ia position unique de pouvoir
combier ie fosse entre ies

vaieurs cuitureiies africaines

et occidentaies, entre i'Afri
que traditionneiie et i'Afrique
moderne."
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Etudiante en musicologie, je
voudrais vous faire partager

une experience que je vis depuis
deux ans et qui me laisse entrevoir
la possibilite d'un monde meilleur.

Sensible a tout ce qui se passait
autour de moi et dans le monde

(misere, guerres, corruption etc.), je
vivais depuis longtemps dans un
profond pessimisme qui m'amenait
a ne plus croire ni en Dieu, ni en
I'homme, ni a la vie.

Jusqu'au jour oil j'ai eu I'occa-
sion d'aller a Caux, en Suisse, au

centre international du Rearmement

moral. L'appellation me faisait un
pen peur mais, comme cela m'avait
ete recommande par des membres
de ma famille, j'acceptai d'y aller.

Un tout outre regard

Je suis andvee tres mefiante. Cette

mefiance s'est dissipee lorsque j'ai
entendu parler autour de moi, et de
maniere si naturelle, d'amour, de
comprehension, d'ecoute, d'atten-
tion, de respect des autres. C'etait
en fait la premiere fois que je
voyais des gens parler et vivre sui-
vant ces valeurs qui m'etaient
cheres et que, dans mon desespoir,
j'avais fini par oublier. J'ai alors
porte un tout autre regard sur ces
gens qui n'avaient en tete que de
changer les coeurs et la face du
monde.

Depuis ce jour et au long d'un
cheminement qui ne fait que com-
mencer, j'ai retrouve la foi. J'ai
egalement trouve dans les idees du
Rearmement moral une fafon
concrete et quotidienne de vivre
ma foi, en ayant la conviction pro-
fonde que les graines semees au-
jourd'hui finiront toujours par
donner quelque chose.

De plus, j'ai decouvert une verita
ble famille a I'echelle mondiale, la
plus unie et la plus solide que je
connaisse, peut-etre justement
parce qu'elle se veut ouverte a
tous, a toute religion, a tout parti
politique, toute categorie sociale,
tout pays, dans un meme but com-
mun: un monde meilleur. J'ai com-

pris que j'avais un role a jouer et

,  LE
TEMOIGNAGE

D'UNE

ETUDIANTE

TOURANGELLE

Difficile a definir,
le Rearmement moral. A ceux de

nos lecteurs, en particulier
les destinataires de la promotion

en cours, qui se demandent
ce qu'est ce mouvement, ou plutot

ce courant, ce reseau,

nous proposons le texte publie
par une etudiante de Tours
dans "Le Pharisien Lihere",

le journal de I'aumdnerie de sa
ville, tant il est vrai que le recit
d'une experience vaut bien des

definitions abstraites.

que j'avais egalement une part de
responsabilite dans ce projet com-
mun.

Qu'est-ce que le Rearmement
moral? Sa doctrine: "Ni parti, ni
religion. C'est un appel pour
oeuvrer au changement du monde,
selon sa conscience et sa foi.

D'origine chretienne, il rassemble
des hommes de toutes croyances.
II propose une qualite de vie et une
philosophie d'action fondees sur
I'ecoute de la voix interieure et des

criteres moraux absolus d'honnete-

te, purete, desinteressement et
amour." {Quid)

Son action: des equipes qui s'ef-
forcent d'etablir un dialogue fe-
cond la ou regne I'antagonisme, de
guerir les hommes de leurs preju-
ges et de leurs haines jusque dans
I'arene sociale et politique ou dans
les relations intemationales. Le

Rearmement moral se manifeste

d'homme a homme par la conta
gion du vecu. II ne s'agit pas d'un
mouvement dont les idees sont dif-

fusees par des propagandistes,
mais d'hommes et de femmes por
tents d'une qualite de vie diffe-
rente.

Pour une societe

plus juste

Certes, personne ne pent atteindre
la perfection. La question est plu
tot de savoir si notre fa^on de vi
vre contribue ou non a

I'avenement d'une societe plus
juste, plus libre, plus heureuse. Si-
non, nous risquons de vivre dans
I'autosatisfaction, car Ton trouve
toujours quelqu'un de plus egoiste
ou de plus malhonnete que sol.

A mon avis, ce qui est important,
ce n'est pas la raison pour laquelle
on vient au Rearmement moral ou

a Caux, mais plutot la determina
tion avec laquelle on repart - deter
mination de vivre autrement, de
s'adonner a une tache dont on a

entrevu I'urgence. Cette experience
a ete pour moi une veritable resur
rection et je souhaite qu'elle le soit
pour d'autres. ♦

SABINE CHARPENTIER
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LE TIERS-MONDE VU AUTREMENT

Les motifs d'espoir de Guy Sorman, dans La nouvelle Richesse des Nations

Le livre n'est pas tout a fait recent: 11
a ete public il y a dix-huit mois, mais
il faut en parler ''T On attendait de
Guy Sorman, qui enseigne I'economie
a rinstitut des Sciences politiques de
Paris et a ecrit notamment L'Etat mi

nimum, un plaidoyer vibrant pour un
tiers-monde liberal. Surtout avec un

titre derive directement de la bible du

capitalisme naissant, La Richesse des
Nations, d'Adam Smith. Mais Sorman

va plus loin. Ce voyageur infatigable
nous rapporte des quatre coins du
monde surtout des faits: realisations

pratiques de tel cultivateur senegalais,
de telle couturiere de Taipeh, dont il
tire des propositions pour un veritable
demarrage des pays pauvres.

Du Mexique, il retient surtout cette
constatation; une main d'oeuvre qui se
caracterise d'un cote de la frontiere

par la paresse et la passivite se revele,
des qu'elle se deplace sur territoire
americain, travailleuse et entrepre-
nante. Les hommes ne sont done pas,
a ses yeux, naturellement bons ou
mauvais: ils adaptent leur comporte-
ment aux institutions qui les regissent.

Condamnation

Des conditions de I'Amerique latine
en general, I'auteur tire une condam
nation sans appel du modele qu'a pre-
conise dans les annees soixante,

I'economiste d'origine argentine Raul
Prebich, c'est- a-dire la croissance par
I'industrialisation et le protection-
nisme.

Pour Guy Sorman, le cas de 1'Argen
tine est exemplaire; avant la seconde
guerre mondiale, le pays se classait
parmi les pays riches, son revenu
etant comparable a ceux de I'Australie
et du Canada. Son climat, sa pampa
d'une fertilite inepuisable - trois
metres d'humus -, ses ressources natu-

relles, sa population d'origine essen-
tiellement europeenne sont autant
d'atouts qui ont ete gaspilles par le
national-industrialisme. Alors que
I'Argentine etait autrefois le premier
foumisseur en viande des Etats-Unis

et de 1'Europe, ses exportations sont
tombees a un minimum historique et
elle se retrouve la nation la plus en-
dettee du tiers-monde.

La selection genetique

Le detour par quelques pays d'Afri-
que et le sous-continent indien permet
a Sorman de faire I'eloge de la selec
tion genetique, un facteur essentiel de
la "revolution verte" en Inde et de la

multiplication par huit de la recolte de
cafe en Cote d'lvoire. Les agronomes
des instituts de recherche sur le riz et

les cereales en savent assez, ecrit Sor

man, pour nourrir le tiers-monde et
pour repondre au defi de vingt-cinq
ans d'une croissance demographique
sans precedent.

L'auteur en profite pour fusilier le
mythe de I'appauvrissement inelucta
ble auquel conduirait la surpopulation.
Dans tons les villages d'Afrique noire
qu'il a visites, les pay sans se plai-
gnaient du fait qu'ils n'avaient pas
assez d'enfants pour etendre leurs
exploitations. Et il constate aussi que
parmi les pays les plus pauvres,
comme la Tanzanie et la Bolivie,

beaucoup sont aussi sous-peuples.
Sans parler de la Chine, ou la politi-
que de 1'enfant unique conduit a de
reelles perturbations psychiques dans
la nouvelle generation.

La partie la plus interessante du livre
conceme ceux qu'on appelle les qua
tre dragons d'Asie: Coree du Sud,
Taiwan, Hong-Kong et Singapour. Le
fait que ces pays aient reussi en un
quart de siecle a sortir de la pauvrete
de masse semble susciter en Occident

plus de condescendance que d'interet.
Peut-etre parce qu'on meprise les
conditions de travail qui sont les leurs
et qui, pour une part, ont fait d'eux
des concurrents redoutables. Leur suc-

ces a bien d'autres causes.

Sorman analyse soigneusement les
quatre situations, differentes les unes
des autres et ne relevant pas toutes
d'une conception ultra-liberale: politi-

que favorisant I'epargne et strategie
d'equite sociale pour Taiwan, accom-
pagnees d'une reforme agraire et de la
generalisation de I'education; accueil
des multinationales pour Singapour,
qui est devenu I'atelier du monde,
allie a un dirigisme sans complexe;
creation de solides infrastructures en

Coree - amorcee deja par le Japon du
temps de I'occupation - et recherche
intelligente des produits nouveaux
correspondant aux avantages relatifs
dont dispose le pays; enfin Hong-
Kong, cas particulier, favorise par son
appartenance a la Couronne britanni-
que, pays-ville ou les Chinois qui
fuient le communisme sont prets a tra-
vailler dans les conditions les plus
precaires pour au moins vivre libres.

Peut-on exporter
le succes?

Ces modeles sont-ils exportables?
Non si Ton songe aux circonstances
particulieres dont ils ont beneficie; oui
si Ton remarque le role determinant
de I'appareil d'Etat comme facteur du
developpement, mais un Etat qui se
cantonne dans ce qu'il salt faire et qui
sait discemer les atouts du genie na
tional pour favoriser I'exportation; oui
surtout si Ton comprend que ces pays
ont mise sur le dynamisme de leur
main d'oeuvre. Et c'est peut-etre une
des conclusions principales qu'on re
tient du livre de Sorman: ce qui a
affame le tiers-monde, c'est le mepris
dans lequel on a trop souvent tenu la
logique et I'esprit d'entreprise du pay-
san ou du simple travailleur. La ou
Ton a investi dans I'homme, dans son

education, dans sa capacite de com-
prendre, le pari du developpement a
ete gagne.

Reste a savoir comment cela s'appli-
que concretement a une situation don-
nee. Les exemples foumis par Sorman
sont, a cet egard, convaincants. ♦

JEAN-JACQUES ODIER

1) Guy Sorman: La nouvelle Richesse des
nations, Ed. Fayard, 1987.
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MISSION A OUAGADOUGOU ET A LOME
C'est au "berceau des hommes inte-

gres" - signification, paralt-il, du nom
Burkina Faso - qu'une mission du
Rearmament moral s'est rendue au

mois de mars a I'invitation d'une fa

mine burkinabee. Un programme d'une
dizaine de jours a ete mis sur pied a
Ouagadougou et a Bobo-Dioulasso
pour un Camerounais, Pierre Oko
Mengue, et un Britannique, Robin
Evans, qui ont ainsi pu nouer des
contacts, notamment dans les milieux

de la Securlte sociale, du ministere du
Travail et de la Sofltex, societe expor-
tatrice de coton.

Deux films ont ete projetes a une as-
semblee de trente a quarante per-
sonnes cfiaque fois. Le long metrage
Liberte, qui evoque I'histoire d'un pays
africain au seuil de son independence,
a ete particulierement bien regu tant
les Burkinabes y retrouvaient certains
aspects de la situation qua connaTt ac-
tuellement leur pays.

L'autre film. Pour I'amour de domain,
retragant I'itineraire d'une resistante
frangaise qui a fait une profonde expe
rience de pardon vis-a-vis des Alle-
mands apres la derniere guerre
mondiale, a egalement ete projete.
"DIeu peut faire beaucoup de choses
avec I'homme, pourvu qua celui-ci ac-
cepte de se faire violence a lui-
meme", a commente I'organisateur de
la rencontre a Tissue de la projection.

"Les Burkinabes m'ont frappe par
leur Tiumilite, nous a confie Pierre Oko

Robin Evans Pierre Oko Mengue

Mengue. Nous avons obtenu des ren-
dez-vous aupres de plusieurs person-
nalites sur simple coup de telephone.
Chez nous, a Yaounde, 11 aurait fallu
suivre tout un protocole qui aurait sans
doute rendu ces contacts impossibles.
J'ai aussi ete frappe de rencontrer une
ancienne personnalite politique qui
s'etait remise a exercer sa profession
d'origine. Chez nous, cela est impen-
sable: un homme qui a touche a la po
litique n'envisagera plus de faire autre
chose.

Desenclavement

"Le sentiment de fierte nationale est

aussi beaucoup moins important que
chez nous. Ici, on est sans complexes
face au grand voisin ivoirien, on parle
d'Abidjan comme d'une propriete col

lective, avec fierte. C'est sans doute
ce qui a favorise les grands efforts de
desenclavement que sent les routes a
grande circulation qui relient Ouaga
dougou aux capitales voisines. On ne
connait pas cela en Afrique centrale.

"Enfin, on a TImpression que le
controle des prIx est tres serieux. Les
loyers, par example, sent planifies.
Celui de la villa de notre hote n'etait

que le dixieme du prix de ce qu'on
trouve a Yaounde. Peut-etre est-ce lie

au niveau de vie de ce pays aux fai-
bles ressources, ou Ton ne parle pas
de la crise parce qu'on est en marge
des circuits economiques mondiaux.

"Notre point fort, concluait Pierre Oko
Mengue, c'etait la transparence. J'al
parle avec honnetete de mon pays et
de ses problemes. Nos interlocuteurs
se sont ouverts a leur tour, et nous
avons eu en particulier avec notre
hote des discussions tres tranches."

La semaine suivante, c'est a Lome
que M. Evans a retrouve, autour de
quelques families togolaises, quatre
Nigerians et deux Ghaneens. Cette
prise de contact entre des personnes
unies dans le meme souci de develop-
per leur pays sur le plan moral et spirl-
tuel a ete Toccasion de projeter deux
films du Rearmement moral, notam
ment au Centre culture! frangais, et a
donne lieu a des interviews tant a la

radio qu'a la television. ♦
E.G.

ET SI VOUS ALLIEZACAUX ...

PROGRAMME DES CONFERENCES DU 9 JUILLET AU 27 AOUT 1989

9 juillet Session d'ouverture

11-21 juillet "Aux sources du changement" Americains et Frangais animent ensemble cette periode de dix jours.

25-30 juillet "Rechercher les fondements spirituels d'une communaute mediterraneenne".

5-12 aout "Le changement des comportements, un element essentiel pour le developpement". Session animee
par des representants de pays d'Afrique, d'Asie et du Pacifique.

18 - 22 aout "Preparer les annees 90. Pour une meilleure utilisation des ressources": Forum mondial
L'HOMME ET L'ECONOMIE

Trois rencontres de jeunes sont egalement prevues au cours de Pete: du 25 au 30 juillet dans le cadre de la session ci-dessus, du
30 juillet au 4 aout sur le theme: Cette terra qui nous est confiee, et du 12 au 17 aout sur le theme: Foi et vie professionnelle.

Renseignements et inscriptions aupres du secretariat:

Mountain House OH - 1824 CAUX (Suisse) Telephone: 021/963.48.21 - Telefax: 021/963.52.60
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Sea objec

en lumi^re leay 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 ies personnes a amorcer en elles ie processus
du changement.

- Fairs connaitre ies buts, ies moyens d'action et Ies
realisations du Rearmament moral.

ABONNEZ-VOUS, ABONMEZ VOS AMIS
I

Voir bulletin et tarifs en page 2

PARTtCIPEZ A SA PROMOTION ALITOUR DE VDUJ^


