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?(!r I BE
Avant les Elections frangaises

Rallier I'homme de la rue
Un article du Figaro evoquait recemment

a propos du president de la Republique
fran9aise et des prochaines elections le be-
soin de proposer aux Fran9ais des «th^es
d'entrainement qui mobilisent les energies ».
C'est toucher la un point essentiel.

Feut-etre les choses changeront-elles au
fur et a mesure que progresse la campagne
electorale, mais pour le moment, I'homme
de la rue — qui, soit dit en passant, n'a
jamais I'impression que c'est lui qui est
consulte lorsqu'un de ces innombrables son-
dages est public — se sent un peu deroute
par le combat qui se deroule au-dessus de
sa tete. Ni la droite, ni la gauche, ni le
centre n'ont su encore I'arracher a son

souci de I'immediat. Au contraire, on con
tinue de lui donner le sentiment que les
grandes questions se discutent et se decident
sans lui, meme si en theorie c'est lui qui
aura le dernier mot au moment ou il mettra

son bulletin dans I'ume. Nul doute que les
grands leaders vont adresser a la radio et
a la television de pressants appds: « Fran-
9ais, Fran9aises...».

Nous proposera-t-on alors ces themes
d'entrainement qui mobilisent les energies
au-dela de celles de quelques militants fide-
les ? Ou y a-t-il encore un domaine oil, du
chef de parti a I'ordinaire candidat, chacun
de ceux qui participent a ces joutes peuvent
prendre une initiative, consentir un sacri
fice, refuser une compromission et le faire
savoir, ceci en des termes qui rallieront
I'homme de la rue?

Sans quoi, trop de Fran9ais voteront par
sens du devoir, certes, mais sans vraie con

viction, sans le sentiment qu'ils contribuent
a la marche du pays et qu'on fait appel a
eux pour plus que pour elire une assemblee.

Car, comme nous le disait recemment un

ouvrier lorrain, ce qui compte dans la vie,
c'est que chaque individu sache qu'il est
utile k quelque chose, que les autres ont
besoin de lui.

C'est la que commence une destinee. C'est
la que se forge une nouvelle societe.
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Oiseaux du del
Une de nos amies, veuve d'un jeune agri-

culteur qui etait notre voisin et que nous
aimions beaucoup, nous ecrivait au moment
de No^l: « Je me sens bien seule mainte-

nant, les enfants grandissent, quittent tres
souvent le nid et je suis un peu desemparee.»

Voir les enfants sortir de I'enfance et

voler de leurs propres ailes, c'est un mo
ment difficile pour les parents et bien da-
vantage pour une mere restee seule. Quand
on leur a tant donne de soi-meme, c'est dur
d'accepter qu'ils puissent se passer de celle
qui etait tout pour eux. Et parfois meme
lui tourner le dos pour aller chercher leur
verite ailleurs.

Mais il faut bien admettre comme une loi

de la nature qu'un adolescent n'est pas plus
fait pour vivre en cage qu'un oiseau du ciel.

Si vous voulez les fa9onner a votre idee,
les plier a vos desirs, les enfermer dans le
cercle de votre vie, vous risquez qu'ils bri-
sent leur cage et qu'ils vous quittent pour
toujours.

Ouvrez-<leur done a deux battants la porte
de votre maison et gardez-leur grand ouvert
I'acces a votre tendresse. Vous les verrez

s'envoiler!

Puis, un peu plus tot, un peu plus tard,
vous les verrez revenir a leur heure et a

leur gre. Ils reviendront partager avec vous
leurs experiences et leurs echecs, leurs idees
et leurs espoirs. Ils vous rendront au cen
tuple I'amour qui les a nourris et la con-
fiance qui les a faits ce qu'ils sont.

Philippe Schweisguth,



«J'ai encore un role a jouer sur cette terre»

3' age:
des
raisons

de

vivre

Les plus de 65 ans font parler d'eux,
au molns autant que les molns de 20 ans I
La socl6t6 prend conscience cheque jour
davantage des besoins de ses membres
les plus ag6s, et s'en pr^occupe. Les
efforts entreprls, tant sur le plan offlclel
que priv6 devront etre accrus par les
prochaines generations.

Les probiemes du trolsieme age, ce-
pendant, ne sont pas uniquement d'ordre
physique ou financier, mais aussi psycho-
logique et affectif. Pourquoi, sans cela,
verrait-on tant de vieillards, pourvus ma-
terlellement, jouissant encore d'une sante
satisfaisante et pourtant bougons et de-
sabuses ? J'al voulu demander a certai-

nes de ces personnes, agees mals rayon-
nantes, qui vous donnent confiance dans
la vie et font envie d'en parcourir cheque
etape, ies raisons de ieur serenite.

Henry Mottu a fete il y a trois ans
son 80= anniversaire. Cette arriere-grand-
mere genevoise est devenue veuve a I'age
de 44 ans et a dO achever d'elever seule ses

sept enfants.

« Quand men mari est mort en 1934, me
dit-elle, je n'avais qu'une envie, le rejoin-
dre. Puls je me suis dit que si Dieu avait
voulu me conserver en vie, c'est que j'avais
encore un role a jouer sur cette terre. Peu
a peu la serenite est venue. A partir de 60

ans, j'ai accepte I'idee de vieillir seule et
j'ai perdu mon desir de la mort. Mais ce
qui m'a le plus portee, c'est le moment de
recueillement que j'ai appris a faire le matin.
Souvent, je me reveiUe morose, mais apres
un bon moment de silence, la journee prend
un air passionnant.»

Mme Mottu a 28 petits-enfants et 14 ar-

riere-petits-enfants dont le dernier a deux
mois ! «Ils sont fort differents les uns des

autres et je ne partage pas toutes leurs idees,
dit-elle. Mais j'ai appris a les ecouter, a
m'interesser a leurs activites et ils m'appor-

tent beaucoup.» EUe n'est cependant pas
ce que Ton appelle une grand-mere-gateau.
« Je suis toujours un peu agacee, affirme-t-
elle, de voir des grand-meres concentrer tou
tes leurs energies sur leurs families. II me
semble qu'elles devraient s'interesser a d'au-
tres et ainsi elles ouvriraient des horizons

nouveaux aux leurs.

«II me semble que le role des personnes
agees, poursuit-elle, est de creer autour
d'elles une atmosphere de paix. Nous pou-
vons toujours ouvrir notre foyer. Mon
studio est vaste et je peux y recevoir jus-
qu'a 25 personnes. J'y invite beaucoup, des
jeunes, ma parente et des amis. Tout cela
est possible parce que j'ai appris a recevoir
tres simplement et a accepter I'aide qu'on
m'offre.

» En tout cas je n'ai jamais I'impression
de m'ennuyer, mais plutot de ne pas avoir

QUELQUES CHIFFRES

Parmi les princlpaux facteurs modlfiant
la situation des personnes agees en Eu
rope occidentale, il y a tout d'abord I'aug-
mentation de Ieur nombre. La Suisse de

1920 comptalt 5,8% de plus de 65 ans,
celle de 1968 11,4%. 19% des Franpais
avalent 65 ans et plus en 1968.

Puls la transformation des conditions de
travail. Lorsque le meme metier s'exerpait
de pere en flls, un artisan age pouvalt
particlper aux petits travaux et faire bene-
flcler son successeur de son experience.
Aujourd'tiul, les techniques de production
changent constamment; le travallleur habi
tue k certalnes routines est vlte depassd
et se trouve rejete vers des emplols subal-
ternes ou la retraite.

Enfin, la transformation des structures
famillales et rexiguite des logements qui
forcent les vieillards a vivre seuls et les
privent du support social et moral assure
autrefols par le milieu familial.

Ressources financi^res des personnes

agees

En Suisse, un systeme d'assurance-vlell-
lesse obllgatoire pour tous les citoyens
existe depuls 1948. II a ete grandement
amellore depuls sa creation. A partir de
1975, cette assurance, completee par I'as-
surance professionnelle qui vient de de-
venir obllgatoire, assurera a la majorite
des retraites une pension equivalents aux
60% de Ieur dernier salaire.

En France, la situation est beaucoup
plus diversiflee. Certains, cumulant une re
traite professionnelle et celle de la Sdcu-
rite soclale, joulssent d'un revenu confor-
table alors que d'autres vegetent dans des
conditions miserables. Sur les quelque 7
millions de Franpais de plus de 65 ans,
2 300 000 beneflcient de rallocation du

Fonds national de solidarite versee aux
plus demunis.



«Savoir partager avec d'autres des richesses spirituelles))

Mme Mottu montre

des souvenirs

h une ̂ tudlante

qu'elle a invitee
Chez elle

le temps de faire tout ce qua je devrais !
J'ai encore une liste de personnes que je
n'ai pas reussi a inviter avant les fetes et
je vais m'y mettre des la rentree. » Son voeu
pour 1973 ; «La fin de la guerre au Viet
nam. Je souhaite aussi de tout mon cceur

que chaque jeune trouve sa destinee. En es-
sayant de vivre ma foi d'une maniere con-

vaincante pour eux, il me semble que je
travaille pour I'avenir.»

Le coeur de ses vingt ans

Petit homme a Pair souriant sous sa

couronne de cheveux blancs, M. Emile De-

lisle a pris sa retraite 11 y a dix mois. Depuis
cinquante ans, il exerfait le metier de typo-
graphe a Bienne. La nouveUe etape qui s'ou-
vre devant lui ne semble pas I'effrayer.
« Pour moi, dit-il, j'ai toujours vingt ans !
La retraite ? Un age sensationnel pour celui
qui a amasse assez de richesses spirituelles
au cours de sa vie, et salt les partager avec
d'autres.» M. Delisle aime lire et ecouter de

la musique. II a preside dix ans aux desti-
nees d'un chceur mixte et y poursuit diver-
ses activites. Le jardin qu'il entretient au-
tour de sa maison I'aide a se maintenir en

bonne condition physique. «II faut savoir
sortir de soi-meme, ajoute-t-il. De tout
temps, ma femme et moi avons eu de bons

rapports avec les habitants du quartier et
maintenant nous ne sommes pas isoles. Cha-
cun est pret a rendre service a son voisin.
De toute fafon, on n'est jamais trop vieux
pour se rendre utile. On est responsable
toute sa vie de la societe dans laquelle on
vit et en fait le sens des responsabilites de-
vrait croitre avec Page. »

M. Delisle ne connalt pas la solitude,
pourtant il salt que ce probleme se pose
pour d'autres. « Ma mere, par exemple, qui
etait restee veuve, avait propose a une au-
tre personne agee de vivre avec elle, expli-
que-t-il. Elles ont mis en commun leurs
ressources financieres et s'en sont ainsi fort

bien tirees. Si les personnes agees etaient
moralement pretes, elles pourraient joindre
leurs solitudes.»

II cultive les contacts avec les jeunes

grace a ses deux filles et ses trois petits-
enfants avec lesquels il fait du ski. On ne
peut pas trop demander aux jeunes, ni les
juger. La vie se chargera de leur enseigner
certaines le9ons, dit-il. II ne faut pas crain-
dre de laisser faire a ses enfants des ex

periences cruelles. La souffrance est salu-
taire. Tot ou tard, ils changeront et sau-
ront apprecier Pexperience et Pamour de
leurs parents, si ceux-oi se sont efforces
d'etre de bons exemples. »
Au cours des prochains mois, M. Delisle,

fid^e lecteur de la Tribune de Caux, a Pin-

tention d'entreprendre une campagne de
diffusion du journal dans sa ville. II a prevu
de faire une serie de visites a cet effet.

«II me faudra encore vaincre bien des timi-

dites », avoue-t-il.

« Vivre chaque jour pleinement »

La joumee de Mn>e Theophile Spoerri
commence tot. Des 6 heures, elle est a son

menage. Ainsi deux heures plus tard elle
peut dejeuner tranquillement avec son mari,
professeur d'universite a la retraite. Malgre
ses 80 ans bien sonnes, elle n'hesite pas a
grimper sur Pechelle pour cueillir les cerises
de son jardin et eUe tient a laver elle-meme

TROIS POINTS DE VUE

«Tout etre humain peut par lui-meme
quelque chose pour lui-meme. Les pro-
blemes de I'age ne sont pas que materlels.

Ils dependent de la vision qu'on a de
I'existence et du monde, du visible et de
I'Invlsible, de sol et des autres... On peut

etre pauvre, tres pauvre et vieilllr sans
amertume. On peut avoir tout obtenu,
tout posseder, et vieiilir dans le deses-
polr.» ... « Pour vivre vieux sans heurt,
sans chagrin, ii faut avoir un but qui ne
soit pas notre « moi ». Un but, un ideal, une
foi. »

Vers une Vieillesse heureuse,

Marceile Auclair.

« Pour que ia vieillesse ne solt pas une
derisoire parodle de notre existence ante-
rieure, ii n'y a qu'une solution, o'est de
continuer a poursuivre des fins qui don-
nent un sens a notre vie : devouement a

des individus, des coliectivites, des causes,
travail social ou politique, intellectuel, crea-
teur... La vie garde un prix, tant qu'on en
accorde a celle des autres, a travers

i'amour, I'amitie, I'indlgnation, la compas

sion. Alors demeurent les raisons d'aglr
ou de parler. On consellle souvent aux
gens de « preparer» leur vieillesse. Mais
s'il s'agit seulement de mettre de I'argent
de cote, de choisir I'endrolt de sa retraite
ou de se menager des hobbies, on ne sera,

ie jour venu, guere avanoe. Mieux vaut ne
pas trop y penser, mais vivre une vie
d'homme assez engagee, assez justifiee,
pour qu'on continue a y adherer, meme
toutes ies illusions perdues et I'ardeur
vitale refroidie. »

La Vieillesse,

Simone de Beauvoir.

« Dieu a un plan pour chaque homme,
a chaque instant... » « il n'y a pas de source
plus feconde de I'imagination creatrlce que
le recueillement. Qu'est-ce que Dieu attend
de iui dans cette etape de retraite et de
vieillesse ? A quoi Dieu lui demande-t-ii
de renoncer pour s'adapter a son age et
que lui demande-t-il d'entreprendre ? Void
ce qu'il s'agit de decouvrir; o'est tout na-
turel de le lui demander... Comment faire ?

On me pose souvent cette question. Je n'ai
qu'une reponse : Essayez... Jeunes, nous
nous inserons dans le monde par faction.
Mais celle-ci n'est pas le seul mode d'in-
sertlon. Quand le champ d'actlon se res
traint, le coeur peut prendre le relals, et
nous apporter une nouvelle dimension
a notre vie. O'est ia que je vois le sens
de ma vieillesse.»

L'art de vieilllr, Paul Tournier.



«Les isoles ne sont-Hs pas ceux qui refusent de se lier?»

« C'est moi qui mets de rambiance »

toutes les fenetres de Tappartement. « Ma
vie continue comme auparavant, m'assure-
t-elle, seulement a un rythme plus tran-
quille. Je pense peu a I'avenir, car a men
age, on ne sait jamais combien de temps

on a encore devant soi, mais j'essaie de
vivre chaque jour pleinement. Chaque ma
tin en m'eveillant, je me demande: Qui
aurait besoin qu'on s'occupe de lui au-
jourd'hui ? » « Que diriez-vous done a une
dame de votre age, encore valide, et qui se
plaint de la solitude ?» lui demandai-je.
«Mais, retorque Mme Spoerri, je lui de-
manderais si elle n'a pas des personnes iso-
lees dans son entourage qui apprecieraient
une visite, ou une belle-fille ou une jeune
femme qui serait heureuse qu'on s'occupe
de ses enfants. J'aime les gens. C'est cela

qui rend la vie gaie ! » M. Spoerri approuve
sa femme du regard.

«Mon probleme, reprend-il, a toujours
ete de concilier la philosophie avec la pra
tique. Quand un intellectuel vieiUit, il a
tendance a se cantonner dans ses idees

favorites. J'ai eu la chance de m'engager

a temps dans une action d'envergure mon-

diale, et cela m'a fait prendre conscience de
I'importance des relations humaines. J'ai
aujourd'hui un sens aigu de la valeur de
toutes les rencontres authentiques qui m'ont
ete donnees et de celles que je n'ai pas su
saisir dans le passe. Nous recevons beau-
coup. Avec I'age, j'ai perdu certaines illu
sions sur ma personne ou mon travail, mais
j'ai gagne en amour pour les autres. J'ai
appris a les voir tels qu'ils sont, dans leur
originalite, avec leurs problemes et leurs
interets.»

M. Spoerri continue a lire abondamment
et a ecrire. Ce qu'il regrette le plus de son
activite universitaire: le seminaire. II y a
quelques annees, il en a organise un a titre
prive sur Teilhard de Chardin. II a aussi
ete un des animateurs des cours de forma

tion au centre de Caux. II vient encore y
faire de nombreuses causeries.

Les Spoerri sont heureux a Caux. « Nous
y rencontrons des gens du monde entier, ce
qui nous force a penser bien au-dela des
frontieres de la Suisse », disent-ils.

« Nous ne nous sentons jamais mis de cote,
ajoutent les Spoerri, qui semblent toujours

entoures d'une horde de jeunes. Souvent les
jeunes ont I'air de trouver plus aise de se
confier a des personnes de notre generation
qu'a leurs parents. En parlant avec eux,
nous nous sentons jeunes nous aussi! »

« L'avenir m'lnteresse »

« Vous me trouvez vieiUe ? » s'exclame

Mme Auguste Wicky du haut de ses 79

ans quand je lui demande un entretien.
«Je suis une femme heureuse, me de-

clare-t-elle d'emblee.» Pourtant I'age a ap-

porte certains desagrements a mon inter-
locutrice: la surdite complete d'une oreille

— «heureusement I'autre entend encore »

— et une forte arthrose aux genoux —
«mais en me cramponnant a la rampe, je
peux tres bien monter mes escaliers.»
Mme Wicky n'a pas eu ce que Ton appelle

une vie facile. Orpheline a I'age de 10 ans,
elle a du elever de nombreux freres et sceurs,
puis elle a fait dans diverses families «tout
ce que les autres ne voulaient pas faire».
Une fois mariee, elle s'est installee avec

son marl, bucheron et agriculteur, sur les
Hauts de Caux. Sans enfants, les Wicky ont

eleve plusieurs neveux et nieces prives de
leurs parents.

« Mon marl etait tout pour moi, affirme-
t-eUe. Apres sa mort, survenue en 1964, la
jeune infirmiere qui le soignait m'a encou-
ragee a reprendre une activite. Je me suis

alors occupee du bazar de I'Hotel des
Rochers-de-Naye, et maintenant, depuis
quelques annees, je travaille au centre du
Rearmement moral. Tantot je suis a la lin

gerie, tantot a la cuisine. C'est toujours moi
qui y mets de I'ambiance ! »
Pour Mme Wicky, la famille, fa compte.

Elle entretient d'excellents rapports avec sa

vaste parente et accepte toutes les invita
tions avec enthousiasme. « J'ai toujours ete
tres gaie, me dit-elle. Le soir du 31 decem-
bre, j'etais chez ma soeur et nous avons

chante ensemble des chansons d'autrefois

jusqu'a 6 heures du matin, alors que tous
les jeunes etaient alles se coucher! »

Elle ne comprend pas que des citadins
puissent se sentir isoles. «II y a tant de per
sonnes du meme age en ville, dit-elle, et
elles pourraient se voir. II me semble que les

personnes isolees sont celles qui refusent
de se lier. Et si Ton accepte de se confier,
on refoit toujours de I'aide. » « Nous avons

vecu de peu a la maison, poursuit-elle, et
j'ai appris a me contenter de ce que j'avais.
Parfois, quand je fais une sortie, je pense a

Apres quarante ans de
travail ̂  la linotype,
M. Dellsle (au centre) et
deux collegues de travail



«Une vocation iUimitee dans le temps»

mon mari qui n'a pas eu cette chance, car
autrefois il fallait raster a la ferme pour

garder le betail. Alors je m'accoude sur ma
commode en face de son portrait et je lui
demande : « Ai-je le droit ? » Et 11 me sem-
ble qu'il m'encourage du regard.»

L'avenir I'interesse passionnement. Et
chaque soir, elle regarde le telejoumal.
«C'est trlste qu'on depense tant d'argent
pour aUer sur la lune, dit-elle, quand 11 y
a tant de pauvres gens qul en auralent be
som sur cette terra.»

L'apprentissage
de la vie communautaire

« Je jouls d'un Immense privilege, me dlt
le pasteur Edouard Dentan, qul a pris sa
retralte a I'age de 80 ans, celul d'avolr une
vocation llllmltee dans le temps. Le lieu de
mon demler mlnlstere, c'est cette malson

de retralte ou j'hablte depuls un an et
qul compte 250 penslonnalres et 50 em
ployes. II y a tant a falre, poursult-11 I'alr
heureux, que je n'al presque jamals de lol-
slr.» Lave des 6 heures, mon Interlocuteur

fait son menage. Sa chambre, dlvlsee par
une haute blbllotheque en un « cabinet de
travail» et une chambre a coucher est ac-

cuelllante. Meubles d'autrefols et meubles

pretes par la malson de retralte s'y marlent
harmonleusement. Une culslnette et un ca

binet de toilette adjacents achevent de falre
de cet espace redult un foyer.
Son petit dejeuner acheve, le pasteur lit

sa Bible et medlte. Puls 11 depoullle son
courrler. «J'alme ecrlre, me dlt-11, et j'en-
tretlens une correspondance assez Impor-
tante avec des amis et des anclens parols-

slens. II m'arrlve aussl de redlger des arti
cles. » Le dejeuner est pris par tables de
six dans la vaste salle a manger, ornee
d'une fresque dont les couleurs Insolltes
font sourcHler mon Interlocuteur. Les com-

pagnons de table sont toujours les memes:
« cinq dames charmantes » et cholsls par la
direction.

« Je fals Icl mon apprentlssage de la vie
communautaire, me dlt le pasteur. Tous les
milieux, toutes les professions sont repre-
sentes.» C'est I'apres-mldl qu'll accompllt
les trols vlsltes qu'il a decide de falre quo-
tidlennement. «Je collabore etroltement

avec le pasteur « offlclel » de la malson, un
anclen cathechumene », expllque-t-11.
Chaque vlslte dure une deml-heure. En ce

moment le pasteur Dentan joult d'un sur-

crolt de travail, son collegue ayant dfl
s'absenter. II fait des vlsltes supplementalres
et 11 preche dans la salle de spectacle qul
peut etre transformee en chapelle. « C'est un
effort, reconnait-11, mals ne suls-je pas la

pour ?a ? »
Puls 11 m'entraine a sa suite et me fait

vlslter avec flerte la malson de retralte,

« une des plus belles du pays ». Le prlx mini
mum de pension est de quatre cents francs
par mols, tout comprls. J'admlre les dlver-
ses salles de sejour, le tea-room ou mon
guide s'arrete quelques Instants pour bavar-
der avec des copenslonnalres et la proprete
des lleux. «On park beaucoup du pro-
bleme du trolsleme age chez nous, me dlt
le pasteur, et 11 exlste. Mals ne seralt-ce pas
I'occaslon pour notre pays de falre oeuvre
exemplalre dans ce domalne ? Savez-vous
qu'une delegation est venue expres du Japon
pour vlslter cette malson et est repartle en-
thouslasmee! »

La foi, un privilege que i'on choisit

D'ou vlent I'equlllbre moral dont jouls-
sent toutes les personnes que j'al rencon-
trees ? Certes, leur sante leur permet encore

de se deplacer. Et si les ressources flnan-
cleres de certalnes ne sont pas abondantes,
elks sont sufflsantes pour vlvre. Mals leur
vral point commun, c'est une fol, une espe-
rance trouvee a des moments dlfferents,

dans des clrconstances dlverses, et ferme-

ment ancree dans leur existence.

N'est-11 pas frappant d'entendre des per-
sonnalltes aussl dlverses que le Dr Paul
Tournler, un speclallste de la « medeclne de
la personne », Marcelk Auclalr, fortement
marquee par la pensee cathollque, et Slmone
de Beauvolr soullgner I'lmportance de ce
facteur dans la vie d'une personne agee?

Alnsl la sagesse populalre qul veut que les
jeunes solent des ideallstes auxquels I'age
enselgne une sagesse reslgnee se trouve prise
en defaut. L'ldeal devralt etre assez vlgou-
reux pour durer toute une vie, meme s'll se

trouvalt tempere de realisme par les clr
constances.

C'est un privilege reserve a une mlnorlte,
pretend Slmone de Beauvolr. Le domalne

moral et splrltuel est I'un des rares ou Ton
cholslt sol-meme de devenlr un prlvilegle,
en payant le prlx de I'obelssance quand un
appel retentlt.

Catherine Guisan

A

M. et Spoerri:
« penser au-dek des frontidres »

Pasteur sans monotonle, avec des copen-
sionnaires d'une maison de retralte



Theologien, Klaus Bockmuh! enseigne i'ethique et fa dogmatique a Bale.
Auteur d'une these de doctoral
sur la conception de I'homme chez Feuerbach et chez le jeune Marx
// est specialiste de la morale marxiste et possede
une connaissance considerable

des ecrits officiels sovietiques sur ce suj'et
comme de la Htterature et de la poesie russes contemporaines.
II Uvre id un certain nombre de citations et de reflexions
qu'H a exposees recemment a Caux.

L'homme nouveau
dans la pensee marxiste par Klaus Bockmuh!

Pour bien des gens, le marxisme est aujourd'hul
rideologie de polnte. Mais apres cinquante ans de mise
en pratique en Union sovietique, ce n'est plus i'enthou-
siasme des debuts ; au contraire, II se trouve dlrec-
tement confronte aux problemes complexes que nous
pose la nature humalne. C'est pourquol la tache de
faponner I'avenlr Impllque Inevltablement la rectierche
assldue de ce qu'on appelle « l'homme nouveau »,
condition prealable a la nalssance de la « soclete nou-
velle ».

Des les premiers temps, Karl Marx a afflrme la
necesslte d'un « changement massif des hommes » en
relation avec la revolution de la soclete, cecl afin
d'obtenir « la liberation de I'egoisme ».
En 1843, Ludwig Feuerbach, le celebre critique de

la religion, ecrit a Karl Marx : « II nous faudralt des
hommes nouveaux ! »

Bastille et liberty

Plus tard, le poete russe Alexandre Herzen devalt
lancer la formula : « II ne suffit pas de prendre la
Bastille pour faire d'un prisonnler un homme vrai-
ment llbre. »

Le jeune Marx est du meme avis. Dans sa critique
de la Revolution franqalse, II releve que I'emanclpa-
tlon polltlque, la mIse en place des llbertes polltlques
n'ont pas du tout amene la fraternlte entre les hom
mes ; elles ont blen plutot llbere I'egoTsme Indlvlduel.
Si on veut creer une soclete nouvelle, on dolt changer
les hommes. Lorsque chaque Indlvldu aura trouve sa
place et sa tache dans les structures soclales, alors
seulement on aura realise la vrale liberation, c'est-

a-dlre la liberation de l'homme face a sa propre Inhu-
manlte, ou pour employer une formule plus percu-
tante : sa liberation de I'egoisme. C'est sur ce point
precis que portent les recherches marxistes de
I'homme nouveau.

Le marxisme n'a jamals completement perdu de vue
cette tache essentlelle. Au slecle passe et jusqu'a
aujourd'hul, alors que I'hlstolre du marxisme est pro-
fondement marquee par le materlallsme, on volt surglr
des flots, tels des rochers, certalnes phrases de Marx
comme celle-cl : « Le materlallsme grossier qui ne
parle que du changement des structures oublle que
ces structures sont I'oeuvre des hommes eux-memes.

En meme temps que les structures, 11 dolt changer
aussi les hommes. »

Le facteur personnalite

En 1961, a I'epoque de Khrouchtchev, lors de I'lm-
portant vingt-deuxleme plenum du Parti communlste
d'Unlon sovietique, quI fixa le programme du parti
encore valable aujourd'hul, figure en tete de la llste
des taches Ideologlques la question de savoir com
ment creer « l'homme nouveau ». En 1963, I'ideologue
lllltchev declare : « Le parti consldere I'educatlon de
l'homme nouveau comme la tache la plus difficile dans
la transformation communlste de la soclete. SI nous

ne deraclnons pas les princlpes de la morale bour-
geolse, si nous n'eduquons pas les hommes dans I'es-
prlt de la morale communlste et si nous ne les trans-
formons pas splrltuellement et moralement, II sera
impossible de construire une soclete communlste. »

Volla une constatatlon simple et claire. II ne s'agit
pas d'un beau theme sentimental, mals d'un facteur de
production, le «facteur personnalite». La soclete
communlste de demain n'est possible, selon Marx,
qu'a partir d'une productlvlte Indlvlduelle tres elevee
qu'on ne peut plus attelndre par des stimulants exte-
rleurs (contralnte ou seduction), mals seulement par
I'engagement spontane d'un « homme nouveau » quI
agit sans egoisme, sous I'effet d'une poussee inte-
rleure. AInsI le changement de l'homme occupe une
place de premier plan, avant meme le changement



final des structures, par example avant la disparition
de I'Etat, la suppression des contraintes au travail,
etc.

Done, sans « homme nouveau » transforme, pas de
vrai communisme.

Le h^ros positif

« Les vrais communistes, selon I'educateur Suchmo-
linski, ont une independence et une volonte qui n'at-
tendent pas les decisions de la collectivite pour se
manifester. Les communistes sont des hommes qui ne
se laisseht pas guider par I'opinion des autres mais
par leur propre conscience... De tels hommes ont deja
attaint le communisme, chacun au niveau ou I'a amene
son evolution ethique : il n'est plus besoin de controler
leur travail et leurs besoins.»

La directive pedagogique suivante est monnaie cou-
rante en Union sovietique : « Un homme qui n'a jamais
fait un pas important, incite par sa propre conviction,
ne peut pas etre un batisseur conscient du commu
nisme. Tout au plus peut-il avoir la discipline requise
pour accomplir la volonte d'un autre, mais cela ne
suffit plus pour I'homme de demain. » L'independance
et la spontaneite h faire le bien, telles sont les carac-
teristiques de I'homme nouveau.
La litterature cherche, elle aussi, quoique de

maniere moins directe et dans des termes assez uto-

piques, a depeindre le veritable homme de I'avenir.
On lui attribue les qualites du « heros positif» : « con-
fiance, bonte, pardon, patience, chastete et purete du
coeur, solidarite avec la souffrance des autres, fidelite
au but choisi, simplicite, sagesse du coeur face h la
froideur de I'esprit, courage, incorruptibilite et infail-
libilite dans la lutte pour la verite ». Ainsi les utopistes,
comme les pedagogues, voient en I'homme nouveau
avant tout un etre fraternel et bon, sur lequel on peut
compter. O'est le vieil ideal d'une union entre la jus
tice et I'amour, tel qu'il a ete incarne par le Christ.
Dans la litterature du parti, et surtout dans les

remans de ces dernieres annees, on constate que les
ecrivains se heurtent a la difficulte qu'il y a a realiser
cet ideal humain, aux «forces obscures et puissantes
du mal», comme I'^crit le sovietologue allemand
Erwin Hinz 'dans une etude percutante.
On est surtout confronts h deux formes du mal :

Le mensonge. Apres la periods stalinienne, avec
ses innombrables mensonges officiels ou secrets,
eclats de nouveau I'exigence insatiable d'une verite
sans appret: qu'on nous donne une verite amere plu-
tot qu'un doux mensonge ! L'ecrivain Granine fait dire
k un de ses personnages : « La verite ne peut jamais
faire de tort, et rien ne peut remplacer la verite. »

« Une saine mefiance est la base la meilleure du

travail en equips », avait dit Staline. Aujourd'hui on le
corrige avec vehemence : la confiance entre les hom
mes est notre bien le plus precieux, malgre son
extreme fragilite.

L'egoi'sme. Le mal ne se presents pas seulement
sous la forme du mensonge, mais sous toutes les for
mes de I'egoisme: les ecrivains d^noncent avec
vigueur la tiedeur et I'indifference, I'idealisation et le

« carrierisme » (il suffit de lire la nouvelle de Solje-
nitsyne Pour le bien de la cause),
Dans un de ses romans qui evoque la vie des hom

mes de science, Daniel Granine decrit la chute d'un
savant: « O'est bizarre, Lagannov etait un ingenieur
electrician tres competent, et I'auteur de plusieurs
travaux remarquables. Puis il fut nomme directeur et
president d'un comite. II apprit k faire des discours,
a eliminer d'autres savants, et continue gaiement
dans cette voie. Des travaux d'etudiants parurent sous
son nom, ensuite il n'y eut plus que des brochures ou
une interview du type : « Mes impressions de congres
en Angleterre », et maintenant il cherche a se faire
elire correspondent de I'Academie...»
Un fait frappe encore plus I'observateur: on admet

en Russia qu'on ne peut plus repartir les hommes
entre bons et mauvais, progressistes et revisionnistes,
mais que la « mauvaise herbs » est en nous-memes.
Et le heros d'un recit fait soudain une decouverte :

« Comment se fait-il que, d'une part, je sois possede
par ce desir d'atteindre le monde eleve et juste du
communisme et que, parfois, je sois domine par de
tout autres passions ? ».

Mutation de caractere

Les ecrivains demasquent I'egoisme qu'ils appel
lant « le serpent dans le cceur», et « la face obscure
du moi ». Une constatation s'impose a eux : la revo
lution des structures economiques n'a pas entrain§
la naissance de I'homme nouveau. La mauvaise herbs

continue de croitre, recommence a croTtre. II y a
faute face a la communaute et faute dans les rela

tions humaines, un mal qu'on ne peut pas expliquer
rationnellement, un peche que seule pourrait vaincre
une « mutation de caractere ».

11 faut done mener encore bien des « combats en

pleine marche », comme le disent les poetes russes,
avant d'atteindre la nouvelle societe. Nous ne som-

mes pas encore arrives a I'etape de I'histoire ou
I'homme pourrait renoncer au combat entre le bien
et le mal. Bien plus : « Nous devons tout reapprendre :
bien et mal, honnetete, conscience. »
Nadesha Mandelstam, la femme du poets mort en

camp d'eloignement, ecrit dans son autobiographie
(Le Sikcle des Loups, ed. allemande 1971) : « Gurieu-
sement, le mot conscience, qui etait chez nous hors
d'usage — on ne I'employait ni dans les journaux, ni
dans les livres, ni a I'ecole, ses fonctions etant rem-

placees d'abord par la notion de conscience de classe
puis par cells de « service de I'Etat » — s'est maintenu
et a continue son travail interieur.»

Le journal Isvestia fait echo a cette opinion selon
laquelle on a besoin de la conscience pour parvenir
a la societe desinteressee, a la victoire sur I'egoisme.
« Pensons au concept apparemment demode de cons
cience. C'est la connaissance du bien et du mal qui
distingue I'homme de I'animal. II est d'autant plus
douloureux et incomprehensible qu'on ait arrach^
cette connaissance a I'etre humain, alors qu'elle etait
une partis integrants de sa personne. Eh bien, la

Suite page 15
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Australie: un travaillisme genereux au pouvoir
de notre correspondant a Canberra, Christopher Mayor

Pour la premiere fois en Tespace d'une
generation, les travallllstes australlens ont
obtenu la majorlte absolue des sieges a la
Chambre des Representants et, avec leur
chef M. Gough Whitlam comme premier
mlnlstre, ont remplace la coalition liberale-
agrarlenne a la tete du gouvemement de
Canberra.

Le parti travallllste australlen n'a jamals
ete consldere comme un parti soclallste.
S'apparentant plutot aux travallllstes brltan-
nlques, c'est a la doctrine soclale d'lnsplra-
tlon chretlenne nee au XIX<= slecle qu'll
pulse ses sources et non, comme les partis
soclallstes europeens, Indlen ou japonals,
dans rideologle marxiste.
Par allleurs, et cela est a leur avantage,

les travallllstes australlens s'lnstallent au

pouvoir a un moment ou le cllvage entre
les deux partis se fait nettement molns sen-
tlr qu'autrefols. Ils ont renonce a leurs pro-
jets de nationalisations et a leurs autres ob-
jectlfs soclallstes classlques. De leur cote, les
Uberaux sont molns conservateurs qu'on ne
veut blen le dire.

Jouant les Cassandre, le gouvemement
sortant avalt predlt que M. Whitlam feralt
falre au pays un vlrage a gauche, se reve-
leralt Incapable de maitrlser I'agltatlon so
clale et abrogeralt I'alllance amerlcano-
australlenne sur laquelle repose la securlte

de la nation. Mais depuls son arrlvee au
pouvoir, le nouveau premier mlnlstre a fait
tout ce qu'll a pu pour rassurer I'oplnlon
sur ces points. Dans un dlscours radio-
diffuse 11 a Inslste sur le fait que le tralte
ANZUS (qul unit I'Australle, la Nouvelle-
Zelande et les Etats-Unls) resteralt une
«alliance vltale». M. Whitlam s'est aussl

exprlme sur le role de I'Amerlque vls-a-vls
du reste du monde, notamment I'Asle:

«Mon gouvemement est profondement

convalncu que les evenements du Vietnam
n'ont pas mis un point final au role de
I'Amerlque dans notre partle du monde.
Nous croyons que des taches constructlves
et positives attendent encore les Etats-Unls.
Mais cela depend autant de nous que
d'eux.»

Quant aux vues de M. Whitlam sur la
vocation aslatlque de I'Australle elle-meme,
elles sont de nature a ralller la majorlte de

I'oplnlon de son pays :

Le ministre

Kim Beazley et sa
femme

^Thanseatt Le premier grand du tourlsme

organise des aujourd'hui
vos voyages et vos lolsirs
avec les techniques et les formules de demain
35 agences en France

Eza
Renselgnements :

Tel. : 825 22 00

40, route de la Relne

Boulogne 92100

Voyages d'affaires
Croisieres

Groupes
Charters

Receptif
Tourlsme
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Canberra, capitale de III''
I'Australie. Au centre, les fj --'-^<ii4^BBBi
batiments du Parlement et i^.
de la Bibliotheque natio- W^'• ' '
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«II est certain que dans les dix annees
qui vlennent, devait-il dire dans le meme
discours, des pays riches comme I'Australie,
la Nouvelle-Zelande, le Japon et les Etats-
Unis, devront accepter des responsabilites
plus grandes encore pour s'attaquer a la
pauvrete, a la famine et a I'analphabetisme
qui freinent tant de pays et sont indignes
de la condition humaine. »

Une des personnalites les plus marquan-
tes du gouvernement de M. Whitlam est
M. Kim Beazley, ministre de I'Education
nationale. Travailleur acharne, prenant tres
au serieux son metier de parlementaire, il
est un des deputes les plus respectes de
Canberra. A la Chambre, il ne se laisse ja-
mais entrainer dans ces vains accrochages
par lesquels certains de ses collegues se font
louer et honnir tout ensemble.

« Les commandos de M. Beazley »

L'education nationale, a laquelle I'opi-
nion publique avait attache une tres grande
importance durant la campagne electorale,
a ete placee d'emblee par le premier mi
nistre sur la liste des priorites, a cote de la
reconnaissance de la Chine, du retrait total
des troupes australiennes qui se trouvaient
encore au Vietnam et de la suppression du
service militaire obligatoire.

Beazley, qui est ancien professeur de lycee
et a ete durant des annees le porte-parole
de I'opposition sur les questions d'enseigne-
ment, a deja fait connaitre a la nation les

grandes lignes de son programme. On y de-
cele immediatement une conception tres
vaste, qui s'etend bien au-dela des rivages de
I'Australie.

Un grand hebdomadaire politique a con-
sacre recemment une page entiere aux
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« commandos de M. Beazley». II s'agit en
fait du projet du nouveau ministre de
constituer un corps de 1000 enseignants qui
soient prets a se rendre partout ou se fait
sentir une penurie de professeurs ou d'insti-
tuteurs. Ils seraient payes directement par
le Gouvernement australien et, pour com-
mencer, envoyes en priorite en Papouasie-
Nouvelle-Guinee. Ce corps d'enseignants
serait le premier d'une serie de corps de spe-
cialistes qui seraient mis a la disposition
des pays d'Asie du Sud-Est et, qui sait?
d'au-dela.

Car pour M. Beazley, I'efficacite d'un
gouvernement se mesure a la priorite qui
est donnee aux besoins des gens, au soin
pris pour I'individu.

«II faut qu'un grand pays puisse se con-
sacrer a des taches exigeantes et s'appuyer
sur des valeurs spirituelles, avait-il declare
recemment a une rencontre du Rearmement
moral. Le point faible de la plupart des
gouvemements, c'est qu'ils ne basent pas
leurs decisions sur une estimation juste des
besoins des hommes. C'est pourtant a cette
seule condition que les principes Chretiens
pourront gouverner nos actions. Nous avons
trop tendance a nous contenter de nos con
ceptions intellectuelles.

»L'amour que Wilberforce et Shaftes-
buryi avaient pour ceux a qui leur politi
que s'appliquaient etait le guide de leur
efficacite, concluait-il. C'est dans cet esprit
que peuvent se formuler de fa?on valable
une politique etrangere, une politique des
aborigenes, une politique de renseignement.»

' Deux celfebres 16gislateurs anglais du si^cle der
nier. Le premier a fait abolir la traite des Noirs,
le second a fait voter les premieres lois reglemen-
tant le travail des enfants en usine. (N.D.L.R.)

Verser le montant de Fabonneincnt:

En France : it la Tribune de Caux (6,8, bd
Flandrin, Paris 16c), par cheque bancaire,
oil au CCP 32 726 49, La Source.
En Suisse : a la Tribune de Caux, CCP
10-25 366, Lausanne.
En Belgique : au Rdarmement moral (ave
nue Coloniale 37, 1 170 Bruxelles), CCP
57 81 60 — Bruxelles (avec la mention
« abonnement Tribune de Caux »i.

Recherche

Comme se le rappelle Averell
Harriman, M. Truman ne posait pas
a ses conseillers le genre de questions
presidentielles qui sont aujourd'hui a
la mode: Quelles sont mes options ?
Qu'est-ce qui est le plus opportun ?
Le plus commode ? La solution la
plus populaire? Truman ne posait a
chacun qu'une seule question, tou-
jours la meme: Qu'est-ce que vous
pensez etre juste?

Comme Harriman le faisait remar-
quer, c'etait la une question beaucoup
plus exigeante. Helas I nous semblons
avoir renonce aujourd'hui a une teUe
droiture de pensee. Voila en grande
partie le mal dont nous souffrons.
Si Ton ne prend pas en consideration
ce qui est juste, on ne prend pas non
plus en consideration et Ton ne sait
meme plus ce qui n'est pas juste.

Shana Alexander, Newsweek.

A developper
En notre temps, la seule quereUe

qui vaille, c'est celle de I'homme. C'est
I'homme qu'il faut sauver, faire vivre,
developper.

Charles de Gaulle
Inscription du memorial de
Colombey-les-deux-Eglises.

Parti pris

A propos du Vietnam :

La presse europeenne ne connait
guere qu'un des deux terrorismes.
Comme toujours en pareil cas, elle
ignore le terrorisme du parti auquel
vont ses sympathies.

Raymond Aron, Le Figaro.

Le mot de la fin

Le silence, c'est quand je renonce
a avoir le dernier mot.

Theophile Spoerri.
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Caux a I'heure

suedoise

Huit jours durant, on a
parle suedois sur I'estrade et
dans les couloirs de Caux.

Le 27 decembre, 99 person-
nes arrivaient de Stockholm

par avion «charter». Ce
n'etait certes pas la premiere
fois que les Suedois etaient
nombreux a Caux : leur pre
sence, discrete et efficace,
s'y fait sentir d'annee en an-
nee. Mais, cette fois-ci, il y
avait quelque chose de diffe
rent. Etait-ce du a I'eventail

de leur delegation, dans la-
quelle on trouvait tel conduc-
teur de machines des fameu-

ses mines de fer de Kiruna,
tel ingenleur de Volvo, la

grande firme automobile, telle
educatrice qui dispense son
enseignement dans le Grand-
Nord ? Etait-ce la presence
de ces families qui avaient

puise dans leurs economies
pour venir ensemble a Caux ?
Surtout, la Suede pose au-
jourd'hui beaucoup de ques
tions a I'Europe et au reste
du monde. Ce pays, a I'avant-
garde du progres social, s'est
engage dans des voles auda-
cieuses et le « modele sue

dois » est une realite. II a ses

ombres et ses lumieres. Pour

les uns, il preface ce que sera
I'Europe de demaln.

Pour d'autres... c'est preci-
sement ce qu'il faut eviter I
Mais il est Indeniable que la
Suede exerce une Influence

qui depasse de loin le poids
specifique de sa population
de huit millions d'habitants.

Ceux-ci, plus que d'autres
« neutres» d'Europe, sem-
blent s'interesser au monde

entier. Qu'ont-ils, aujourd'hui,
a lui dire ?

C'est de tout cela qu'il tut

question durant ces journees.
Un prochain « sujet du mois »
sera consacre a ce pays qui,
lui aussi, aura ses elections
parlementaires cette annee ;
elles promettent d'etre chau-
dement disputees.

Disons simplement que par-

mi de nombreux temoignages,
les participants aux journees
de Caux n'oublieront pas ce-
lui de deux jeunes filles de
15 ans qui decrivirent en ter-
mes simples mais percutants
ce que cela veut dire d'etre
une adolescents dans la

Suede d'aujourd'hul. Par-dela
les problemes de plein em-
ploi ou de securlte socials,
c'est en effet autour d'une

certains attitude devant des

questions plus fondamenta-
les : famine, sexe, foi, que se
joue la vraie partie pour I'ame
de ce peuple attachant.

D'ores et deja, les Suedois,
encourages par I'experience
qu'ils viennent de vivre, ont
decide d'organiser deux
avions speciaux pour Caux
durant I'ete.

torio pour notre Temps est
une oguvre dont on se risque
a parier qu'elle fera son che-
min. Elle se caracterise par
la richesse du dialogue qui
s'etablit entre recitants, so-

listes, choeur et orchestre et

qui confers a cette ceuvre
son caractere particulier.

« L'enfant », « I'homme », « la

femme », qui en sont les per-
sonnages principaux, sont
confrontes avec les cris du

monde, I'arrogance des uns,
la lachete des autres, mals
aussi avec la presence 6ter-
nellement inconfortable du

Christ. Chaque fois, le choeur
vient souligner avec force le
dessein de Dieu pour le mon
de et pour Son Eglise.
Aspect original de cet ora

torio : sa maniere de fairs

place a la participation du
public, au moment ou il nous
rappelle une verlte trop sou-
vent oubliee aujourd'hui :

« Laisse-la tes filets. Je te fe

ral pecheur d'hommes.»
Les solistes, venus de Pa

ris, ainsi qu'un choeur et un
orchestre composes princi-
palement de Franpais et de

Oratorio pour
notre temps

Presents devant un nom

breux public a Caux les 30
decembre et 1®'' janvler, I'Ora-

Repetitlon de
I'oratorio sous

la direction de

Jacques Burel

Suisses ont travaille avec un

elan remarquable pour pre
senter I'oeuvre de Franpoise
Caubel et Felix Lisiecki (voir
«Dans la Melee» I'article con

sacre a ce dernier).

L'inltiatlve de dockers

breslllens

« II y a dix ans, le Bresil
reculait jour apres jour. Au
jourd'hui, on constate un pro
gres phenomenal. Mais c'est
un progres vers quoi ? Vers
une augmentation de I'alcoo-
lisme, de la pollution, du nom-
bre des nevroses ? Cette con

ference pourrait degager une
strategie qui fasse du Bresil
et des autres pays d'Amerl-
que latins un continent au
service du monde.»

Ainsi s'exprimait Jose Lo
pes Verras, ancien president
du syndicat des employes de
tramway de Rio de Janeiro
lors de la seance d'ouverture

d'une conference latino-ame-

ricaine du Rearmement mo

ral qui s'est ouverte le 5 jan
vler a Petropolis (Bresil).

L'inltiatlve de cette ren

contre a ete prise par des
dockers du port de Rio de
Janeiro, mondialement con-

nus par leur film Hommes du
Bresil.

Parmi les pays representes

figurent I'Argentine, I'Uru-
guay, la Colombia, le Guate
mala, la Bollvie et le Perou.

Un representant de ce der
nier pays, M. Enrique Tama-
shiro, qui connait bien les
mouvements revolutionnalres

d'Amerique latins, souligna
que ceux-ci echoueraient
s'ils ne s'impregnaient pas
des criteres du Rearmement

moral et de son combat

pour changer les motivations
des hommes.

France-Culture

Le 31 decembre a ete dif

fuses une interview d'Alain

Tate sur le Rearmement mo

ral pour clore la serie des
emissions «Le monde reli-

gieux ».



Un musicien tous azimuts
Le lendemain de la representation a Caux

de L'Oratorio pour notre Temps, nous avons
interroge Felix Lisiecki sur les raisons qui
I'ont pousse a ecrire cette ceuvre. Car rien
ne destinait ce fils de Polonais emigre dans
le Pas-de-Calais a composer de la musique
religieuse !
A seize ans, Felix Lisiecki travaillait en

usine, chez Courriere-Kuhlmann. Un an

plus tard 11 tatait deja de la guitare et pre-
nait ses premieres leqons de musique. Ses
parents tenaient un cafe pour les mineurs
polonais a Lens. Quelques annees plus tard,
des ingenieurs et des cadres de I'usine par-
ticipaient aux premieres sessions organisees
au Touquet par des Franfais engages dans
le Rearmement moral. A leur retour, ils

decident de loner un autocar de cinquante

places pour amener au Touquet des colle-
gues de travail. Lisiecki est designe par son
chef d'atelier. «Un week-end au bord de

la mer aux frais du patron, on ne refuse
pas fa», se dit le jeune ouvrier, sans se
douter de ce qui I'attendait. « J'y ai decou-
vert, nous confie-t-il aujourd'hui, des vrais

amis et la valeur du silence. Par la suite,

ces amis venaient me voir deux fois par
semaine a I'usine, pendant la pause de midi.
Entasses dans leur vieille guimbarde, nous
aUions dans un chemin isole casser la

croute: puis nous parlions, nous nous re-
cueillions, nous echangions nos pensees, nos
espoirs, nos difficultes. C'est ainsi que la
vie a commence a prendre pour moi une di
mension nouvelle.»

Du jazz, et encore du jazz

A cette epoque aussi, Lisiecki se lance a
fond dans le jazz. II fonde un orchestre dont
la reputation s'etablit rapidement; la radio
le demande une fois par semaine; et le
« Monico » de Lens attire les foules grace
a eux. Portes par I'enthousiasme, Lisiecki

et ses compagnons vont a Paris, Salle

Pleyel, ou ils remportent le premier prix du
tournoi international de jazz amateur. Le
musicien joue encore aujourd'hui avec la
meme trompette qu'il refut en prix ce soir-
la de Charles Delaunay. Deux ans plus tard,
ils remportent un autre premier prix, mais
de jazz moderne, cette fois, ce qui leur vaut
d'etre accuses de trahison par les fans du
jazz « ancien ».

Epuise par son double travail, Lisiecki
decide alors de se consacrer entierement a

la musique. II joue a Lille dans une « bolte »
ou 11 y avait tant de monde, dit-il, « qu'on
n'aurait pas pu mettre un bouton de plus ».
Mais son groupe de musiciens n'est pas une
equipe de copains; la zizanie s'introduit et
chacun s'en va de son cote. Sur le front

familial, les choses ne sont pas tres bril-
lantes non plus. Mais au lieu de claquer
la porte parce que I'atmosphere est diffi
cile, ce que d'autres auraient fait, Lisiecki
entreprend de redonner a ses parents un
nouveau cadre de vie et d'activite. II leur

fait construire une maison et ouvre un com

merce de droguerie qu'il tient seul pendant
18 mois, le temps pour son pere de vendre
le cafe. Apres des journees astreignantes,
Lisiecki travaille jusqu'a minuit I'harmonie.
A ce rythme, il tombe malade, epuise.

II fallait dire ou!

« C'est a ce moment, explique-t-il, que se
produit ce que j'appelle ma «crise mysti
que ». Tres clairement, j'ai ressenti un appel
a servir Dieu. Pendant un an, j'ai dit non,
tournant le dos a ce que je savais etre juste.
Mais du jour ou j'ai accepte, j'ai commence
a aller mieux. J'ai retrouve mon equilibre,
ma sante... et puis j'ai rencontre ma femme.
Ensemble, nous avons repris la droguerie.
C'etait a I'epoque de la crise de Suez, en
1956, et les temps etaient difficiles. Intime-
ment je savais que ma vie etait liee a la
musique et aussi a I'enseignement. Mais
comment faire: je n'avais pas de bachot,
seulement un brevet industriel. Alors com

ment enseigner la musique, les reglements

administratifs etant ce qu'ils sont ? Ce que
j'estimais etre ma vocation, les encourage
ments que je recevais dans le silence, et
ceux de ma famille, me permirent de ne pas
etre decourage par les « non » officiels qui
barraient la route. D'une fafon extraordi
naire, j'ai pu obtenir un poste de professeur
auxiliaire a Douai, puis a Chantilly, qui me
permirent d'approfondir en meme temps
mes connaissances aux conservatoires de

Lille et de Paris. »

Et maintenant, Felix Lisiecki est profes
seur a plein temps dans un lycee; 95 "/o des
eleves viennent de families ou les parents
n'ont pas meme le certificat d'etudes. C'est

iN.

un lycee-pilote, pourvu de tous les derniers
perfectionnements de I'audio-visuel et des
techniques d'enseignement. Pourtant, on y
retrouve toutes les tensions qui dechirent les
ecoles franfaises: groupuscules de toutes

couleurs, journaux orduriers et calomnia-
teurs, conflits d'ideologies, etc. Les commu-
nistes d'il y a trois ans, se font maintenant
trailer de reactionnaires par les maoistes!
Mais Lisiecki a decide de se battre pour
une cause qu'il estime juste. II a ecrit une
piece : L'Ecole, pour quoi faire ? Ses chan
sons et ses disques « pour apprendre a vivre
ensemble» sont diffuses. Et les Lievinois

savent le succes qu'ont remporte les mani
festations qu'il a organisees au Foyer mu
nicipal et ailleurs.

— Pourquoi avez-vous ecrit maintenant
un oratorio ?

— Je suis profondement preoccupe par la
situation qui prevaut dans I'Eglise et je
ressens le besoin de reaffirmer les verites

fondamentales de notre foi. J'ai d'abord

cherche a ecrire une messe moderne pour
chceur et orchestre de jazz. Puis M"= Cau-
bel est venue me proposer les grands thtoes
d'un livret: le choix, le miracle, le glaive,
la victoire. Apres beaucoup de travail, nous
sommes parvenus a composer une ceuvre

qui, je I'espere, aidera les hommes d'aujour-
d'hui a se retrouver et a decouvrir les che-

mins de la Croix et du renouveau.

« Vous avez des projets ? » demandons-

nous a Fehx Lisiecki. « Bien sur, mais je
n'en parle pas ! La bataille dans laquelle
nous nous sommes engages, ma femme et

moi, et nos quatre enfants, pour que notre
pays ne soit pas une somme mal organisee
d'egoismes individuels requerra toujours le
meilleur de nous-memes; elle nous oblige
constamment a nous ressourcer a la plus
profonde inspiration que nous connaissions.
« Dieu a pour chacun de nous un plan qui
depasse nos reves les plus fous », est I'une
des convictions de Buchman qui nous anime
face aux difficultes et aux taches souvent

impossibles que nous avons entreprises.»

P.-E. Dentan.



Connaissez-vous

la reaction ?

Ce mois-ci, nous avons le plaisir de pre
senter a nos lecteurs I'equipe de redaction
de la Tribune de Caux. Void quinze mois
que nous avons mis en route le premier
numero de la formule nouvelle. Notre

equipe etait a peine formee. Le journal etait
lance sans aucune mise de fond initiale,

avec le seul apport — appreciable il est vrai
— des quelque 1500 abonnes que nous
avaient legues la Tribune de Caux ancienne
formule et le Courrier d'lnformation du
Rearmement moral.

Aujourd'hui, la redaction de la Tribune
de Caux, consciente de ses lacunes et de

ses limites, se sent cependant plus assuree.
En nous presentant aujourd'hui a nos lec
teurs, nous formons le souhait que ce soit
I'amorce d'un dialogue fructueux.

Paul-Emile Dentan et Daniel Mottu ap-

portent a notre periodique sa continuite.
Ils ont en effet ete les createurs en 1966

de la Tribune de Caux sous sa premiere
forme. Comme Jean-Jacques Odier, ils ont

tous deux travaille a plein temps avec le
Rearmement moral des la fin de leurs

etudes et ont ete introduits aux secrets de

la fabrication d'un journal par deux des

responsables des publications de Caux, Ken
neth Belden et John Caulfeild.

Daniel Mottu, qui a fait son droit a
I'Universite de Geneve, s'est particuliere-
ment attache au continent sud-americain. II

y a consacre huit ans, principalement au
Bresil, et parle couramment le portugais.
Vice-president du conseil de la Fondation
suisse pour le Rearmement moral, il est
aussi un des trois administrateurs des Edi

tions de Caux. II a epouse une Neuchate-
loise.

Paul-Emile Dentan, Vaudois de Geneve,

licencie en sciences politiques, est aussi mem-
bre du conseil de la Fondation. II habite a

Geneve avec sa femme et ses deux enfants ;

il a fait de nombreux sejours en Afrique,
notamment au Zaire. En contact avec de

nombreux milieux intemationaux, il ecrit

aussi pour d'autres journaux.

Jean-Marc Duckert, vingt et un ans, as
sure la responsabilite graphique du journal.

n\

A Caux, dans la salle de redaction. De gauche d droite : Jean-Jacques Odier, Regula
Fliitsch, Danielle Malllefer, Philippe Lasserre, Catherine Guisan, Daniel Mottu et Paul-
Emile Dentan.

mais il vient de partir pour cinq mois
d'ecole de sous-officier dans I'armee suisse.

En 1970 et 1971, il a participe au grand
periple d'une delegation du Rearmement
moral en Iran, en Inde, en Malaisie, en

Oceanie et a Hong-kong.

C'est ce meme voyage qui a decide Cathe
rine Guisan, de Lausanne, licenciee en scien

ces politiques, a s'engager dans les equipes
permanentes du Rearmement moral et dans
le journalisme. Elle est la fille du conseil-
ler aux Etats Louis Guisan. De sa mere,

qui est d'origine grecque, elle a herite d'une
pointe de temperament mediterraneen qui
n'est pas pour deplaire.

Pouvoir travailler comme secretaire avec

autant d'aisance dans trois langues diffe-
rentes, voila I'une des precieuses qualites
qu'offre Regula Fliitsch a la Tribune de
Caux et qui facilite un contact constant
avec le reste du monde. Regula Fliitsch est
nee a Berne, ou elle a suivi les cours d'une

ecole de commerce. Elle a travaille pendant
six mois avec I'hebdomadaire indien Him-

mat a Bombay. Elle vient de se fiancer avec
le Neuchatelois Serge Borel.

Philippe Lasserre, ayant termine ses etu
des de lettres a la Sorbonne, s'appretait a
enseigner I'allemand lorsqu'il fit la connais-
sance du Rearmement moral. Cette ren

contre le fit changer de cap et depuis douze
ans il a consacre son temps a cette action
aux quatre coins du monde : notamment en
Inde, aux Etats-Unis, en Allemagne. Avec
sa femme, originaire de Winterthour, il a
passe recemment trente mois en Oceanie et
dans les iles du Pacifique. Installes mainte-
nant au Quartier latin, M. et M^^ Lasserre

sont en contact quotidien avec le milieu uni-
versitaire.

Danielle Maillefer assure I'illustration

de la Tribune de Caux. Sortie de I'Ecole de

photographic de Vevey, elle a acquis sa
formation de reporter aux Etats-Unis. Elle
a egalement participe a la tournee du Rear
mement moral en Orient avec le spectacle
Il est permis de se pencher en debars. Elle
est correspondante de Camera Press.

Le fait d'appartenir a une lignee de ban-
quiers genevois n'a pas empeche Jean-
Jacques Odier d'opter pour I'existence de-
pourvue de securite que propose le Rearme
ment moral. Licencie en sciences economi-

ques, il habite Paris — son epouse est
Fran?aise — et il a effectue des sejours pro-
longes en Amerique, en Afrique et en Asie.
II se trouve actuellement a Panchgani, en
Inde, a I'occasion de I'inauguration des nou-
veaux batiments du centre de conferences

cree par M. Rajmohan Gandhi. Directeur
de publication de la Tribune de Caux, il a
donne I'impulsion qui a abouti au lance-
ment du periodique en octobre 1971.

Le style des billets que Philippe Schweis-
guth nous propose souvent pour la page
trois revele aisement la source de son inspi
ration : cette bonne terre de France qu'il
cultive aujourd'hui au nord-ouest de Paris
avec autant d'enthousiasme qu'a ses debuts.
Fondateur, puis longtemps president du
Journal de la France agricole, il y collabore
toujours regulierement. II fournit ainsi a la
Tribune de Caux sa feconde experience de
journaliste et la sagesse attachee a la qualite
de doyen de notre redaction...



L'HOMME NOUVEAU

DANS LA PENSEE MARXISTE (fin)

conscience n'est pas morte. Evtouchenko le dit dans
un celebre poeme (La Conscience, 1966) :

« Meme ies gardiens de I'lnjustice ont en fin de
compte une conscience.

Aussi longtemps que dans notre grand et vaste
monde

ou personne, personne n'est sans peche,
il y aura quelqu'un pour chuchoter: « Qu'ai-je fait! »
— jusqu'a ce moment-la tout encore est possible. »
Ainsi, meme la fonction positive de la conscience

s'exerce a nouveau, ce qui permet ̂  Wladimov de dire
dans un de ses recits : « Qu'avons-nous tous a courir

pareillement ? Nous devrions bien nous arreter au
moins trois minutes par jour et nous taire.»
L'homme nouveau c'est celui qui, de lui-meme, et

pousse par une force interieure, fait ce qui est bon
et necessaire pour la society, c'est celui qui est capar
ble de travailler en equipe, qui a la force de se recon-
cilier avec d'autres.

L'homme et Dieu

II est insense de se moquer, ne serait-ce qu'un ins
tant, de la recherche acharnee de l'homme nouveau
qu'on trouve dans le marxisme sovietique. Car il s'agit
la de notre tache a tous! Chretiens et marxistes se
trouvent confrontes au meme probleme, mais il
subsiste entre eux une difference fondamentale, celle
du chemin a suivre pour atteindre le but.
Le slogan marxiste est: « Promethee est le plus

grand saint du calendrier philosophique. L'homme
nouveau doit etre cree par l'homme lui-meme. II doit
se d^brouiller, personne ne le fera h sa place.»
La Bible dit par centre : « II est impossible a l'hom

me de venir a bout du peche et du mal qui sent en lui.
Sa «liberation de I'egoisme », il doit la recevoir, elle
doit lui venir de Dieu. Les mains vides de l'homme

sent aussi sa chance la plus grande, car il peut alors
les tendre vers Dieu et recevoir ce dont il a besoin.

La grande valeur du message de Frank Buchman,
I'initiateur du Rearmament moral, c'est que dans cette
situation, il nous ramene k une demarche concrete
de la receptivite qu'il a concr§tis6e dans I'ecoute.
Quand on branche un appareil radio, cela signifie
qu'on va ecouter. Nous pouvons 6couter ce que Dieu
a k nous dire. Par la, nous acquerrons une force, une
sagesse, qui vient a bout de notre faiblesse humaine
et qui fait de nous des hommes nouveaux.
Concluons en citant un de ces poetes russes cele-

bres pour qui semble tant compter cette relation entre
l'homme et Dieu. Alors est possible la naissance de
l'homme nouveau a laquelle aspirent Chretiens et
marxistes.

Apres une grave maladie, Boris Pasternak ecrivait
k la veuve du poete georgien Tizian Tawidze, mort
dans un camp stalinien :

« Dans la minute qui me semblait etre la derniere
de ma vie, j'ai ressenti plus que jamais le desir de
parler a Dieu, de louer tout ce que mes yeux voyaient.
J'ai murmure: « Mon Dieu, je te rends grace parce
» que tu pares le monde de couleurs si intenses, parce
» que tu as cree la vie et la mort telles qu'elles sont,
» parce que ton langage est sublimite et musique.

» parce qu'on peut apprendre a creer k ton 6cole et
» parce que, pendant toute une vie, tu m'as prepare
» a cette nuit.» J'etais heureux et pleurais de joie.»
Aprks son expose, M. Bockmuhl a repondu a un

certain nombre de questions de ses auditeurs. Nous
reproduisons id les deux principaies d'entre elies.

— Trouve-t'On dans ia iitterature russe cette notion

de « rkceptivite » dont ii a ete question ?
— On en trouve des traces, a ma connaissance :

Ton voit en effet apparaitre dans bon nombre de
romans des personnages, la plupart du temps des
vieillards, qui sont encore Chretiens. On les rencontre
partout, Chez Soljenitzyne, chez Olga Bergholz, chez
d'autres. Des vieilles personnes qui puisent encore a
la source du christianisme et qui frappent par leurs
qualites de bonte, de respon&abilite, ces qualites
memes que recherchent les athees sovietiques. Je
n'ai trouve nulle part de description systematique de
ces qualites, mais j'ai ete frappe par ce recit d'un
poete, detenteur du Prix Lenine, a qui, au moment ou
il partait pour un voyage dans le nord du pays, sa
femme avait dit: « II faudrait quand meme qu'il y ait
un Dieu pour que je puisse te confier a lui pendant ton
voyage.» Ce k quoi, son mari, au lieu de repondre:
« Comment peux-tu dire une chose pareille alors que
j'ai dans mon tiroir le premier acte d'un drame
aXhke ? » a fait simplement: «tutt, tutt...».

— Si ies kcrivains et les educateurs sovietiques
voient dans ia spontaneity et I'indypendance des qua
lites de rtiomme nouveau, qu'en est-ii de ia dictature,
de ia discipline imposee et de I'absence de iiberte
d'expression ?

— La spontaneite, c'est I'independance, c'est I'ini-
tiative naturelle, c'est I'action selon une poussee inte
rieure, c'est une marque d'espoir pour I'avenir. Pour
les marxistes, l'homme doit vivre dans I'avenir et il
faut viser a le former aujourd'hui dans cette perspec
tive. Mais aussi longtemps que les resultats ne sont
pas encore a portee de main, il faut recourir a la cen
tral nte.

C'est 1^ que les marxistes se trouvent devant un
dilemme terrible. C'est la que se situe la tragedie du
communisme : les progres accomplis d'un cote sont
annules par des actions menees dans I'autre direc
tion. Citons deux evenements qui illustrent le tragique
de cette situation : le recours par Lenine a la fusillade
pour r^primer la mutinerie de Kronstadt en 1921 et
le recours a la force des tanks dans I'occupation de
Prague en 1968. Au moment decisif, ce n'est pas la
persuasion des idees qui a jou6, mais la force armee.
C'est-^-dire que tous les efforts pour amener l'homme
k la spontaneite, a I'independance d'action sont arre-
tes d'un seul coup.

Tragique egalement, a mon avis, a ete I'introduc-
tion de la NEP (nouvelle politique economique), c'est-
a-dire le retour du stimulant materialiste dans les

mecanismes de production. Apres que les Soviets
eurent affirme, avec raison, que I'egoisme est une.
plante v^neneuse qui croTt dans le cceur de l'homme,
qu'il faut la deraciner, on essaie de regler les pro-
blemes §conomiques en arrosant cette plante. C'est
1^ qu'est le dilemme, le fosse entre le bel ideal et la
necessite d'agir au niveau des masses. Mais qui de
nous est k I'abri de ce dilemme fondamental de

l'homme dans sa dimension politique ?
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