
D

'3'

/

DECEMBRE 1977 No 74 MENSUEL INTERNATIONAL PUBLIE PAR LE ReARMEMENT MORAL FF 3.— Fr.S 2.—, FB 30



•  •'©lew
® ̂  c ' •= o
i: c 3 o E c
3 © ̂  ̂ Q) (0

TRIBUNE DE CAUX 1977 (N°^ 63 a 74) - INDEX

X ̂  CO '^ 0 ~ 00 (

£ ̂ S "

o -S g ° g o .
" _ 3 O >
o: C (0 O W
«  O a> ̂

'is 5^13 = 3 C C g

•» i"- o

u. £ "i a -s .It S g = 5. o
" ® 0> <1> < c
ffl > ̂  - "O L1_ «

c gO£
§ a - 5 0) .
O " o C ©? r« " 2 C O

® s i § - g
§ ■,"-? £g"'I  rn — CO

g,<»glg^'
ffl TO © S

£ •- g 3 -© E ^
. ly -O fe b; Q-O( U. CM ©

1  Q) Q. •• . .
O ^ g.~ .. © W

C •© ir © O" iX«& © x: 2 *o *C <C

S-
03 - Q) Q
c ©^E^cje
u © t: E X tf

■ "o © i: 2 © 'ZO 3 Q_ © © ^S 3 "- oo g ^
" -OI !a CC |2 £

"- o " o m-n
9- ~ ® ^ >5. " ^ S CO.? X 1 0-5 X S

- i- " O" O „®  E 3 0) !<

" IE" 115
'.a ® O a,^ 001 i_-'o^S§ 5 n „• • w XI •© 2

•  . X 3 to jr T
w > 3 ro . c «u. to «j ^ o 5

^ <0 ^ © «
m  CO c c© IT) n, UO © -- _

V  © CM C ^ "©w M_ c , E ©

° g'^fr Si?^  TO O > ;« ©
u. g-OS" E

2 g 2 a, ^ ®
U- c u. 13 CQ -O s

»- r x: 0 .W 5 c O
i! 15 ® c .2"= S-° ii;
i! 4. cf S.
^ C 0 w

a*o 0 ^ a
0> ti

0  c C 0
m) 0 (Q 0 22

5 £ o i 0
s = =

3 "ra ra a) 2
s I ■? - =■
0 C 0 Mb
g ^ 0 Q.^

"c 0 *0 ®
§ 2 =5 .-S =
> t C -n o
£ I O o

CC E E in -J

REFLEXIONS

CAPTIFS et pourtant llbres, Mihajio Mihajlov 64/65
La GRAMMAIRE du progres, P. Campbell 73
LETTRES du desert, Carlo Caretto 63
Le mecanlsme de i'OPPRESSiON, Bror Jonzon 68
Des STRUCTURES et des hommes,
J. Wilhelmsen 71
A la recherche du TEMPS perdu, Daniel Dommel 74
VIVRE avec autrui, cet art difficile,
Theophlle et Pierre Spoerri 66

SUJETS DU MOIS

Retour d'AFRIQUE australe,
interview de quatre jeunes Franqais
Sans les AGRICULTEURS,
pas de cooperation mondiaie, A. Mackenzie
DiEU parie aux enfants
L'HONNETETE fiscaie, pa existe
La LORRAINE, la siderurgie et les hommes,
Charles Danguy
La PUBLIGITE, pour le pire et pour le meilleur,
H. L. Roche
Journal d'une conference (RHOOESIE)

DANS LA MELEE/PROFILS

CHAUFFEURS de taxi de Rio (Bresil)
Laurent GAGNON (Canada)
Rajmohan et Usha GANDHI (Inde)
Josef GASSER (Suisse)
Betty GRAY (Angleterre)
Michael HERWIG (Allemagne)
Conrad HUNTE (Antilles) en Afrique du Sud
Arthur KANODEREKA (Rhodesle)
Philippe LOBSTEIN (France)
Rick et Flora MCARTHUR (E.-U.)
Saldle PATTERSON (Irlande du Nord)
Alec SMITH (Rhodesle)
Diane de WATTEVILLE-BERCKHEIM

RECITS ET TEMOIGNAGES

Au-dela des BARRI6RES raciales (M'"® Gordon) 65
Sortir des CATACOMBES de I'esprlt
(le sculpteur russe E. Neizvestny) 67
Ma fllle se DROGUE, quo faire ? 66
Journallste et PLANTEUR de the (Y. Yapa) 68
Men dernier POT DE VIN ( H. Dachler) 72

TRIBUNE DU MONDE

CONDITIONS du dialogue Nord-Sud 70
L'EDUCATION d'un Europeen, W. Stauffacher 66
GRANDE-BRETAGNE, la fin du tunnel ? 73
Quo se passe-t-ll en INDE ? 65
INDE, ralson d'un verdict populaire 67
Le JAPON et I'Europe 66
Comprendre le JAPON 69
Le QUEBEC sur le fll du rasoir 69
Le plan SOUDANAIS de developpement 65
SRI LANKA, le nouveau gouvernement 71

REARMEMENT MORAL, CAUX 1977

En direct des CINQ CONTINENTS 68
Aperqu des CONFERENCES de Gaux 1977 67
A la recherche d'une dimension humalne de
I'ECONCMIE
(£. F. Schumacher, P. Flandin, S. Takase) 72

Une EXPOSITION du peintre Joel Mlla a Gaux 70
LONDRES, en marge des fetes du jublle 69
Rencontre en NOUVELLE-ZELANDE 65
Le REARMEMENT MORAL a FR3 69

UN LIVRE, UNE IDEE

Le DEF! feminin (Claire Evans) 65/88
Les DEFIS du futur 68
L'ESPERANCE qui est en nous (DImltrl Doudko) 73
MEMOIRES (Jean Monnet) 63
Le PEUPLE de DIeu dans la nuit
(R. P. Eloi Leclerc) 77

AUTRES ARTICLES

AGRICULTEURS franqals en Grande-Bretagne 67
La CONDITION patronale, Jean Jaures 72
Les CONDITIONS d'un changement
(Message aux Franqais de 1977) 69
L'EDUCATION morale a I'ecole 69
L'EUROPE verte des families 63
LETTRE d'Angleterre 74
L'esprit de LOME 70
Rencontre au LUXEMBOURG 74
RHODESIE, pour vaincre les mefiances 69
Initiation au THEATRE 64
theatre et foi 68

Toujours pres de vous.
Meme a I'etranger!

winterthur
assurances

«Winterthur»
Societe Suisse d'Assurances
General Guisan-Strasse 40
8401 Winterthur



France et Allemagne :
combattre

les vieux demons

De ce c6te-ci du Rhin, il s'en

est trouve plus d'un, dirigeant
politique ou simple citoyen,
qu'inqulete une certalne resur
gence du sentiment antl-alle-
mand, a tel point que se fait
sentir par endroits ia crainte
d'un retour du nazisme. Quant

aux Aiiemands eux-memes, its

n'ont pas tort de s'irriter de
i'expioitation qui est faite en
France des evenements lies a

i'affaire Baader.

Qu'aurions-nous dit, dans ies

annees soixante, si nos allies

avaient traite tous ies Frangais
de iascistes a cause des atten-

tats commis par i'O.A.S. ?

interroge de fagon assez
abrupte par des journaiistes
d'Antenne 2, ie chanceiier

Schmidt s'est montre fort cour-

tois. On peut penser, pourtant,
qu'ii n'a pas accepte de gaiete
de cceur que, des qu'on parie
de i'Aiiemagne, ii ne soft prati-
quement question que de terro-
risme.

Certes, i'on ne saurait vivre

eterneiiement de i'extraordinaire

capital de confiance cree par ia
reconciliation franco-aiiemande.

Que reapparaissent ies vieux
demons qui ont tant fait souffrlr
nos deux peupies, voiia qui est
comprehensible. Que nous ne
sachions pas ies combattre en
nous, voiia qui serait catastro-
phique. Un peu d'honnetete sur
notre propre histoire et sur i'ins-
tinct de domination et de vio

lence qui sommeiiie en chacun
de nous suffirait deja a bien

eciaircir i'atmosphere.

L'unite entre deux peupies
aussi differents et pourtant aussi
proches i'un de i'autre que ie
sont ia France et i'Aiiemagne
est comme un jardin a cuitiver

jour apres jour, saison apres
saison, queiies que soient ies
intemperies.

Philippe Lasserre

L'OIT sans I'Amerique

On ne saura sans doute

jamais les vraies raisons de
politique interieure ou etran-
gere qui ont amene Ie pre
sident Carter a retirer son

pays de I'dT. Avertissement
aux Nations Unies, pressions

syndicales ou patronaies,
marchandages au plus haut
niveau ? Quoi qu'il en soit,
les Etats-Unis se sont prives
d'un forum incomparable
pour Ie devenir du monde.
L'OIT reste un remarquable
lieu de convergences de for
ces et d'idees.

Plus de 70 pays etaient
intervenus a Washington pour
que les Etats-Unis ne se reti-
rent pas. Les Neuf du Marche
commun avaient fait bloc

avec I'Amerique pour depoli-
tiser au maximum I'organisa-
tion. C'est dire qu'il appar-
tient maintenant a I'Europe
de jouer, d'affirmer qu'elle
appuie pieinement ia libre
concertation entre partenai-
res sociaux et pouvoirs pu
blics : c'est a elle qu'il revient
de faire front aux manoeuvres

de ceux qui veulent dissocier
progres social et liberte.

Les Etats-Unis s'etaient

deja retires du BIT apres
I'echec des tentatives du

president Wilson visant a
faire participer son pays a
la Societe des Nations. La

France et I'Angleterre porte-
rent alors Ie polds financier
et la responsabilite politique
de la survie de I'organisation.
Les pays europeens et ceux
du tiers monde sauront-ils

agir de meme aujourd'hui
pour sauvegarder les assises

du monde du travail ?

Un devoir patronal

D'un entretien amical et

confiant avec des militants

ouvriers d'une entreprise
frangaise en difficulte, on
peut tirer la conclusion qui
suit a I'intention des patrons

et des pouvoirs publics.

Bien sur, il y a des syn
dicate politises ; bien sur, il
y a de forts courants de
demagogie ; il y a aussi i'uti-
lisation abusive et I'expioi
tation des renseignements
donnes par la direction des
entreprises. Mais ce qui est
Ie plus expioite, ce sont I'in-
certitude et Ie fiou, entrete-

nus deliberement ou non. Car

ia est la source des rumeurs

folles et des contre-verites.

Les pouvoirs publics — a qui
dans bien des cas appartient

la decision — et les em-

ployeurs doivent savoir que la
revendication la plus fonda-
mentale et la plus legitime
des travailleurs est la verite

sur leur sort.

Meme si la verite consiste

parfois a leur dire: « Franche-
ment, nous ne savons pas

quelie sera la situation dans
six ou douze mois, mais nous

nous empioyons a la decou-
vrir et nous vous consulte-

rons a chaque etape. »

L'information et la consul

tation sont des besoins vitaux

pour tout etre humain qui n'a

que peu ou pas de prise sur
la collectivite qui lui fournit
son gagne-pain. Cela fait par-
tie des droits de I'homme.

Meridien

a travers chanws
Pas de creche

C'est, quelque part en
France, une vaste batisse ou

se rassemblent, pour les
grandes occasions, des fre-
res et soeurs, leurs enfants et

petits-enfants. Ceux qui ne
sont pas partis faire du ski
s'y retrouvent pour Ie dejeu
ner de Noel aupres d'un bon
feu. Et il est bien entendu,

sans qu'on ait jamais eu be-
soin de Ie dire, que chacun
est libre d'amener qui bon lui
semble.

A cote de la chemlnee, un

grand sapin charge de bou
gies et de mandarines couvre
sous ses branches basses

I'amoncellement de petits
paquets multicolores qui
s'echangeront tout a I'heure.

Mais ii n'y a pas de creche.
C'est dommage I C'est si joii
une creche sous son toit de

paiile, peupiee d'une foule de
petits personnages costumes

et environnes de moutons...

II n'y a pas de creche I Cela
n'a d'ailleurs pas tenement
d'importance car il faut plus
d'imagination pour reconnaf-
tre Jesus dans un affreux

bebe rose en celluloid que
pour sentir filtrer, ga et la,
entre les convives, un reflet

de son amour.

Ouant aux Rois Mages,
charges de representer tous
les peupies de la Terre ras-

sembles autour du Messie,

pas besoin de les avoir en

poupees puisqu'ils sont la
grandeur nature...
Des gens de Nouvelle-Cale-
donie et d'Afrique, une fa
mine portugaise, un medecin
poionais, une famille ameri-
caine, ont bien voulu, au fii

des annees, figurer les Rois
Mages.

Ph. Schweisguth



Diane de Watteville-Berckheim
1887-1977

UN «OUI» INTREPIDE ET SANS PARTAGE

Fille unique de general, Diane de Watte
ville-Berckheim a herite de deux grandes

qualites militaires, le courage et robeissance.
Toute sa vie et jusqu'a la fin elle fut prete
au combat. « Ne pas me refugier dans la
vieillesse comme un alibi, ecrivait-elle a

quatre-vingt-six ans. Ne pas croire que c'est
le tour des jeunes, leur travail. Ma defail-
iance et mon abdication sont pour eux un

manque de renfort. »
Attacbee a sa terre d'Alsace, elle vibrait

cependant aux angoisses, aux souffrances et
aux joies du monde entier. Pas une parcelle
du globe qui lui fut indifferente.

Elevee dans la plus pure tradition des gran
des families aristocratiques de I'Europe,
eUe avait appris a recevoir et a s'entretenir
sur tons les sujets. Mais la vie allait la con-
duire vers les milieux les plus divers et les
circonstances les plus imprevues. En 1916,
alors que son mari Robert etait dans les tran-
cbees, elle revet I'uniforme d'infirmiere de la

Croix Rouge et plonge dans I'enfer de Ver
dun. Delicate, jusque-la protegee, elle ne re-
cule pas devant la fatigue et I'borreur. Elle
mene son premier combat. Pour s'en re-
mettre, elle escalade le Mont Blanc, ce qui
n'est pas du gout de sa famille.
La paix revenue, les de Watteville retrou-

vent une vie encore facile et privilegiee.
C'est en 1933 qu'ils prennent conscience d'un
autre appel: celui qui motivera le reste de
leur vie, engages volontaires dans le grand
plan de Dieu. Mais les epreuves qui s'abat-
tent sur I'bumanite ne les epargnent pas : re-

vers de fortune, mort au front de leur fils

Fran9ois, destruction de leur maison en
Alsace. En 1945, a la fin de la tourmente, ils

etaient epuises. Allaient-ils se retirer ou, au
contraire, tout donner pour la reconstruction

du monde ?

Dans la foi, pressentant ce que Dieu pou-
vait faire d'un foyer ouvert, ils reprennent

leur cbere maison de Boulogne dont ils
avaient du se separer pendant les annees
difficiles. Mais en 1950 Robert de Watte

ville mourait. Six mois plus tard, Jean, leur
fils aine, etait tue dans un accident, laissant

derriere lui Jako, sa femme, et quatre jeunes

enfants. L'epreuve fut dure, mais la foi
triompba. Diane, aidee de sa fille Cbristiane
et de ses amis, poursuit le combat. La
maison, comme le desirait Robert, continue

a «servir». Dans un decor bien frangais,
sous I'ceil intrigue des ancetres dont les por
traits oment les pieces, naissent des vies
nouvelles. Viennent des Japonais d'Hiro-
sbima et des Coreens, des ministres alle-

mands et des mineurs de la Ruhr, toute une

bumanite blessee, des Africains en quete
d'independance, des ouvriers avides de jus
tice. C'est un defile extraordinaire d'bommes

qui feront I'bistoire : Masmoudi, Bourguiba,

Assale du Cameroun, Houpbouet-Boigny,
Modibo Keita, le futur Hassan II, Robert

Scbuman, Gabriel Marcel, le general Ely
avec le general allemand Speidel, Maurice

Mercier, I'un des pionniers de Force Ou-
vriere. Qui eut imagine que des liens aussi
amicaux et durables pouvaient s'etablir entre
ce dernier, ancien negociateur des ouvriers
du textile en 1936, ancien militant commu-

niste et cette beritiere distinguee d'une des

grandes families d'Alsace ? Mais que le cou-
rant passait bien entre ces deux etres egale-
ment revoltes par I'injustice, egalement pre-
occupes du bonbeur des bommes ! Maurice
Mercier I'appelait «la baronne revolution-
naire ». Elle alia meme jusqu'a lui offrir un
jour de distribuer a ses cotes des tracts du
Rearmement moral a la sortie des usines

Renault.

Hotesse parfaite dans sa maison de Bou
logne, jamais elle ne se croira quelqu'un.
Elle saura communiquer en meme temps sa

En 1947, Diane de Watteville avec son fils

Jean, sa beiie-fiiie Jako et sa fille Cbristiane.

foi et ses doutes, son entbousiasme et ses

peurs, se donner avec eclat ou s'effacer.
Quel privilege pour ceux qui, comme moi,

ont vecu des annees sous son toit dans cette

maison qui fut la sienne et ou elle continua
a vivre apres I'avoir cedee definitivement
au Rearmement moral. Elle se preoccupait
de cbacun, ne tolerait jamais la mauvaise

bumeur, lisait ce qui se passait dans les
coeurs. Comment oublier cette question po-
see au jeune activiste que j'etais il y a vingt
ans : « Michel, avez-vous une passion pour

les ames ? » Comment I'oublier, au sommet

Prenant la

parole
a Geneve

lors d'une

manifestation

Inter

nationale du

Rearmement

moral,
en 1938.



d'une echelle en train de replatrer un mur,

parce que j'avais ete trop paresseux pour le
faire ? Ella a enseigne a toute une generation
a faire les choses a la perfection. II y a
quatre ans, elle notait encore : « Faire tout a
fond avec le soin du detail. Pas par tradi
tion, mais pour creer en chacun le soin que
Dieu met a creer une fleur ou un arbre. Ce

soin qui manque a une jeunesse pressee et
tendue. »

Jamais nous ne I'avons vue reculer devant

I'effort, hesiter a recevoir quelqu'un, a presi-
der un diner, quelque put etre son etat de fa
tigue, surtout ces dernieres annees. Elle avait
un don extraordinaire pour entrainer tout de
suite le nouveau venu dans les plus grandes
dimensions du plan divin, que ce soit une
nouvelle arrivee du Japon, des changements
intervenus en Afrique du Sud ou au Moyen-
Orient.

L'obeissance, le courage, nous les retrou-
vons tout au long de sa vie. Le courage se-

rait-il la force de ceux qui obeissent sans
discuter, sans se demander s'ils en ont? On

le croirait quand on lit ces mots de Diane
de Watteville: «On me fait souvent une

fausse reputation de courage, je n'en ai au-
cun puisque je n'ai jamais eu I'occasion de

I'appliquer... Je dis simplement oui au Sei
gneur pour le moment present et je n'ai pas
besoin de plus de courage qu'un petit enfant
dans les bras de son pere. »
Ceux d'entre nous qui etions pres d'elle

les dernieres annees de sa vie tandis que tant
de forces lui avaient ete retirees, pouvions
encore lire sur son visage ce meme courage
et cette meme obeissance. Que de cceurs ont
ete transformes par le sourire de son accueil!
Comment oublier son dernier Noel devant

Frank Buchman, Robert et Diane de Watteville
k San Francisco en aout 1939 (ci-dessus). Pre
sident un diner dans sa bibliotheque sous ie
regard des ancetres de Watteville (ci-contre).

Avec ie syndicaiiste
Maurice Mercier,

le jour ou,

dans ia maison de

Boulogne,

ii repoit
les insignes

d'ofticier de ia

Legion d'honneur.

Notre couverture :
Mme de Watteville

en conversation

avec ie journaliste indien

Rajmohan Gandhi.

I'arbre illumine de la bibliotheque, I'intensite
de la joie et de I'amour visible dans I'eclat de

ses yeux pour deux de ses petits enfants pre
sents ? Temoins des souffrances qui furent
les siennes ces deux dernieres annees, nous

relisons avec emotion les pensees qu'elle
ecrivait vingt ans plus tot au lendemain
d'une douloureuse operation : « Le Seigneur
m'avait avertie que j'avais besoin de con-
naitre la souffrance physique. Je pensais que
je Le trouverais au fond de I'epreuve. J1 n'en
a rien ete. Je n'ai meme pas prie et pense a
Lui. C'est I'animal seul qui reagissait et je
n'avais qu'un vague remords d'etre si domi-
nee par mon corps et si peu libre d'esprit.
Mais sur le mur en face de mon lit, il y avait
un crucifix. Je pouvais tout le temps le re-
garder sans rien penser et 1'image du Cru-
cifie me donnait une paix et une patience in-
finies. Je me suis demande quelle experience

j'avais tiree de la douleur. C'est si mysterieux
et cela semble si inutile au moment meme.

Mais maintenant un verset me vient souvent

a I'esprit: « J1 a appris l'obeissance par les
« choses qu'Jl a souffertes. » C'est peut-etre

ainsi pour chacun de nous, tout simplement,
la grande lepon de la vie, que le processus
de la douleur accelere. Et puis, il y a la
grande alchimie de Dieu a laquelle nous
n'avons pas acces. Saint Paul nous la fait
peut-etre entrevoir : « J'acheve dans ma chair

« la souffrance du Christ pour son corps qui
« est I'Eglise. »

Parce qu'elle a toujours ete a la recher

che de ce que Dieu voulait lui apprendre de
nouveau, Diane de Watteville a joue son
role humble et bien a elle dans le renou-

vellement du monde, dans la grande marche
en avant de I'humanite.

Michel Kcechlin.

in*



«Cette maison nous a ete rendue»

Nous reproduisons id quelques extraits du
chapitre que Diane de Watteville a con-
sacre dans son livre Le Fil conducteur' d la

maison que son mari et elle avaient acquise
en 1928 et qui est aujourd'hui /'«ambas-
sade » du Rearmement moral en France.

Un dimanche de I'ete 1947, a Caux, nous

assistions, Robert et moi, a une session ple-
niere de la conference. (...) A la fin de la

reunion, on passa une corbeille dans les rangs
pour recueillir les dons. Robert eut une ins
piration subite. II inscrivit sur un bout de
papier qu'il deposa dans la corbeille : « Re-
prendre la maison de Boulogne pour en faire
I'ambassade du Rearmement moral en

France. »

Quand il me dit ce qu'il avait fait, je le
crus hors de son bon sens. (...) Nous etions a
Paris, sans domicile fixe, ayant, au cours de
ces annees, ete refugies chez des amis ou des

parents.

Depuis que nous avions du quitter Bou
logne, nous revions d'un tout petit logement
a nous, mais c'etait encore au-dessus de nos

moyens financiers et meme physiques, car
nous souffrions encore I'un et I'autre des

suites de la guerre et de la sous-alimentation.
La maison de Boulogne avait toujours ne-

cessite un nombreux personnel que nous ne

pouvions plus nous permettre et il etait au-
dessus de nos forces de faire tout le travail

comme a Caux. De plus, bien que ce fut une
objection secondaire, en reprenant la maison
nous perdions cette location qui etait un re-
venu assure.

Je me souvenais des «ambassades du Rear

mement moral» dont m'avait parle Frank
Buchman un jour a Washington. Au fond de
mon cceur, I'idee de Robert m'aurait attiree ;

mais elle paraissait pratiquement irrealisable
et le risque a courir me semblait une folie.
Robert me repondit: «Le parachute ne
s'ouvre que si I'on saute. » Je pensais qu'il
avait raison, mais je nous sentais uses et in-
capables d'entreprendre une pareille aven-
ture.

Frank Buchman, mis au courant de la

chose, ne voulait pas nous influencer. II nous
dit simplement: « Si cette pensee vient de
Dieu, II vous enverra I'aide voulue. » Mais

personne ne nous encourageait ou n'osait le
faire.

Robert tint bon. « Cette maison a une des-

tinee», m'avait-il deja dit au moment ou

j'avais suggere de la vendre. Je respectais
ses intuitions et je lui fis confiance.

' L'Mition du Fil conducteur (Alsatia, 1973)
est epuisee.

II ecrivit a notre locataire. (...) Nous sa-
vions qu'on n'avait pas le droit, apres la
guerre, de renvoyer un locataire, la France

etant en pleine crise de logement. Normale-
ment, il aurait fallu attendre dix ans pour

recuperer la maison. Je me dis alors ; « Si
c'est la volonte de Dieu, tous les obstacles

tomberont, et si c'est une folie, II nous en

protegera. »

Six mois apres cette lettre, notre locataire
nous repondit qu'il avait trouve un apparte-
ment et qu'en juillet il nous remettrait les cles
de la maison.

Quand ce moment fut arrive, le courage
me manqua. Je me vois, cles en mains, assise
sur les marches du jardin, ayant envie de
pleurer. Une amie. Marguerite Huser, qui

m'avait accompagnee, me rejoignit et me
proposa de faire silence. Peu a pen, une
grande paix descendit en moi. Je sentais que
Dieu avait fait une sorte de miracle et que
nous etions sous Sa protection. Cette maison
nous avait ete rendue par Lui, pour Son ser
vice et pour amener un esprit nouveau en

France et dans le monde.

Les pensees qui me vinrent a ce moment
constituerent le debut de ce que, avec Robert,
nous avons appele la Charte de la Maison
et qui se trouve maintenant sur le piano de
la bibliotheque.

Cette maison nous a ete rendue par Dieu
Pour etre utilisee a Son service.

Pour accueillir, servir, rejouir tous ceux

qu'il nous enverra.

Pour faire avancer Son regne.

Pour amener un esprit nouveau en France
et dans le monde.

Nous y apprendrons la vraie liberte

dans le service reciproque
Et le sens de la responsabilite

dans la liberte.

Nous ne ferons pas de plans
par nous-memes, mais nous executerons

ensemble ce que Dieu a ordonne.
Nous apprendrons a gerer les biens

qu'il nous envoie
Avec fidelite, economic et generosite.
Nous y vivrons dans la reconnaissance

et dans la joie.

La maison avait beaucoup souffert. La
bibliotheque, trop grande pour pouvoir etre
chauffee en temps de guerre, avait servi a
stocker des pommes de terre. Dans le sous-
sol qui nous tenait lieu de garde-meubles et
auquel nos locataires n'avaient pas acces,
une fuite d'eau non decelee avait provo-
que une inundation. Tout notre mobilier
avait ete tres abime.

II nous fallut camper tant bien que mal.
J'installai au premier etage, dans mon bou
doir, une chambre provisoire avec deux som-
miers et deux matelas. L'electricite n'ayant

pas ete retablie, je mis des bougies dans des
bouteilles sur une caisse, avec un petit bou
quet de fleurs du jardin. Et nous voila instal-
les de nouveau, joyeusement comme aux
premiers jours, rentres au port apres dix ans
de tempete.

II fallut des mois de travail pour remettre
la maison en etat. De nombreuses personnes,

de toutes origines, apporterent leur aide.

Cette nouvelle «ambassade» ne payait

La baronne de Watteville avec M^e Michel Koechin devant sa maison de Boulogne.



pas de mine, et nous ne savions comment
elle allait pouvoir fonctionner. Un ami an
glais, John Caulfeild, que nous avions con-
nu aux cotes de Frank Buchman en Ameri-

que en 1939, nous encourageait beaucoup
par sa confiance en I'avenir de la maison. II
etait maintenant cantonne a Paris comme

capitaine des Forces Alliees. Ce fut lui qui
stimula Timagination et la foi des Fran^ais
pour les interesser a la maison. (...)
Frank Buchman, lui, avait ete tres heureux

en apprenant que Robert avait decide de
reprendre la maison. II vint la voir pour la
premiere fois en 1949 et elle lui plut imme-
diatement. II en aimait I'ambiance typique-
ment fran9aise.

Naturellement, nous nous etions donne
beaucoup de mal pour le recevoir. Tous les
jeunes avaient frotte, astique. A la cuisine,
on avait mis les petits plats dans les grands.
Frank remarqua tout de suite la peine qu'on
s'etait donnee. Puis, assis avec Robert et moi
dans le salon, il nous dit avec son humour
habituel: «I see the bees, where is the
honey ? » (Je vois les abeilles, ou est le
miel ?) Que de fois, par la suite, quand je
m'affairais trop, je devais me rappeler ces
paroles ! (...)
Comme dans la Charte de la Maison^ nous

apprenions «la vraie liberte dans le service
reciproque et le sens de la responsabilite dans
la liberte ».

Lettre d'Angleterre

tous princes! Et comment ne pas avoir un
faible pour un Maitre qui nous dit: « Vo-
tre recompense est certaine » et Ton en a deja
des avant-gouts assez delicieux pour y croire
et en evaluer le prix final, un Maitre qui
veut notre succes a chacun et tout cela mal-

gre des defaillances perpetuelles, des fautes,
des trahisons sans nombre qui vous auraient
coute la vie dans le Parti! Quel merveilleux
message d'espoir quand on y pense, quelle
invitation a surmonter nos gaffes incessantes,
nos desillusions et a ne pas se laisser ecraser
par les catastrophes quotidiennes dans notre
monde ! L'on n'a jamais vu un plan si flexi
ble, une politique si tolerante et si souple que
celle de Dieu. Alors, interdit de desesperer,
meme avec les gens les plus difficiles: il
suffit de suivre notre Magicien qui au mo
ment ultime donnera son coup de baguette!

« Des brasiers ambulants »

La lettre dont nous publions ci-dessous les
principaux passages a ete ecrite par une jeune
Frangaise qui se trouve depuis peu a Lon-
dres oil elle est allee rejoindre les equipes
du Rearmement moral. Elle y livre a ses
correspondants les premieres reflexions que
lui inspire la vie qu'elle partage avec ses nou-
veaux amis britanniques.

Londres, octobre 1977
Le mot solidarite prend un sens nouveau

pour moi. Notre entreprise, notre engage
ment, c'est comme une plante: il faut qu'on
I'arrose d'amitie et de coude-a-coude pour
qu'il prospere et porte des fruits !
La graine d'engagement que vous avez su

semer en moi donne ses premieres feuilles.
II faut dire que nos amis anglais sont de bons
jardiniers, qu'ils savent entretenir mon in-
teret et susciter mon energie par le realisme
de leur engagement. Les premiers themes de
nos rencontres hebdomadaires etaient: La

dynamique du changement et Comment
s'attaquer aux gens difficiles. Quoi de plus
concret!

II ressort clairement qu'un travail d'equipe
de qualite s'impose comme I'une des armes
les plus efficaces, chacun apportant a I'ceu-
vre une part personnelle, unique, necessaire
et complementaire; Ton a besoin de la dy
namite de certains, mais Ton a aussi besoin
d'autres plus reserves qui, avec leur air-de-
ne-pas-y-toucher, neanmoins enregistrent, se
laissent impregner, suivent calmement le
mouvement, se perfectionnent discretement
et vous font, de temps a autre, une sortie
verbale des plus emouvantes, a retourner le
monde (et c'est ce qu'il nous faut!). A
moins qu'ils ne s'illustrent dans quelque ac

tion admirable, la oil Ton n'en attendait pas !
C'est passionnant de voir ce bouquet de per-
sonnalites qu'est une equipe et de constater
comment cela marche dans la variete des

fruits recoltes. Je pense que la variete des ele
ments dans le bouquet est un precieux cadeau
du Tout-Puissant. C'est aussi comme un

defi de sa part: vous etes tous differents,
tous vous apportez et vous recoltez quelque
chose de different. Comment pouvez-vous
done pretendre vous comparer, vous mesu-
rer les uns aux autres ? En fait l'on ne peut
que se feliciter les uns les autres pour ce qui
nous differencie et ne s'en estimer que
davantage. II n'est malheureusement pas don
ne a toutes les equipes d'avoir des membres
qui temoignent leur respect mutuel au point
de s'obeir volontiers les uns aux autres, com
me saint Fran9ois d'Assise et ses compa-
gnons.

Hier soir, certains d'entre nous sommes
alles au theatre voir A State of Revolution,
piece remarquablement jouee, construite au-
tour d'evenements ayant marque I'histoire du
parti leniniste et en retra9ant devolution. Le
travail d'equipe etait a I'honneur avec en
jeu des personnalites comme Lenine, Trotski,
Staline... trois styles de foudre differents, ne
se genant pas pour eclater a tout moment,

passions exacerbees par I'atmosphere qu'on
sait dans la Russie de I'epoque, passions
motivees et entretenues par un ideal commun
qui n'avait certes pas la tendresse et la pu-
rete du notre, a en juger par la brutalite to-
leree entre membres du meme parti et les
mobiles douteux de certains agissements. Et
puis « Le Parti » et « Dieu » n'ont vraiment
pas le meme visage! L'on est un reptile ou
un dictateur dans I'un ; avec I'autre on est

Je reste confondue devant I'audace de no

tre Dieu qui nous confie le message le plus
brulant d'amour qui soit quand les trois
quarts du temps nous n'en faisons qu'un plat
froid ou mal rechauffe. Evidemment, il n'est

pas facile d'etre des brasiers ambulants a
toute heure du jour ! C'est la le malheur dans
notre travail. Pourquoi est-il plus aise de
trouver une Constance dans le mal ?

Je ne suis pas pessimiste neanmoins: je
suis persuadee qu'il y a une petite poche
d'amour meme chez les plus bandits d'entre
nous et je suis certaine qu'il y a moyen de
la crever pour qu'elle se deverse. Je crois a
I'instinct genereux, meme le plus atrophie,
qui se declenche si l'on sait se presenter tout
petit a celui qui se croit le plus grand et je
crois a I'aveu de faiblesse qui peut desarmer
le plus fort si le desinteressement absolu est
a 1'entree et une invitation a un bonheur reel

et partage a la sortie.

Ayant compris qu'il est inutile de vouloir
proteger autrui de son ombre genereuse si
l'on n'a pas de bonnes racines, le branchage
risquant en effet d'etre un peu maigre, je
m'efforce de me travailler en profondeur, a
savoir de soigner ce a quoi j'ai a faire quo-
tidiennement: Moi! ce pauvre moi, qui, cer
tains jours, rencontre des defis en toute per-
sonne et en toute chose. Quel entrainement!

Je mets fin a ce verbiage bien personnel,
excusez-m'en ! Je voulais juste vous montrer
que j'apprends autre chose ici que I'art de
mettre une de ces belles tables anglaises ou
de reussir une pate a tarte, ce qui est deja
louable en soi car tout le monde peut en
profiter.

Nathalie O'Neill.



«T
iens, assieds-toi et sois sage.» D'un
ton affectueusement protecteur, le di-
recteur du cabinet du ministre installe

sa femme avec un paquet de journaux
sur un des fauteulis de son bureau, le temps de liqui-
der quelques affaires avant de partir avec elie. Au bout
d'une bonne demi-heure il se met en mouvement et sa

femme aperpoit le planton qui transporte dans la vol-
ture une enorme pile de parapheurs plelns de lettres
a signer. « Mais que vas-tu faire de tout cela ? Nous
allons a ce marlage et ensulte I'auto nous ramene au
bureau...»

Tous les hauts fonctlonnalres franpals n'en sont pas
la. Mais lls sont nombreux a sublr une veritable alle-

se developpe la soclete de consommatlon, I'abon-
dance de blens va de pair avec la penurle de temps,
on I'a plus d'une fols releve. Nous ressentons cette
penurle comme le resultat de contralntes subles.

N'est-elle pas, pour une bonne part, la consequence
de nos propres choix ?
Pour chacun de nous, aujourd'hul comme hier et

ou que nous soyons, les journees ont vingt-quatre
heures. Que falsons-nous de ces vIngt-quatre heures ?
SI nous manquons de temps pour une chose, c'est
que nous la falsons passer apres une autre jugee plus
Importante ou plus Imperative.
Les §crans de Paris presentent cet automne le per-

sonnage de J. A. Martin, photographe. «Tu ne me

A la recherche du temps perdu
par Daniel Dommel

nation dans un metier quI pourtant leur offre souvent
un ensemble exceptlonnel de satisfactions profes-
slonnelles : Interet du travail, richesse des contacts,

liberte de jugement. Leurs responsabllites admlnls-
tratlves envahlssent tout. Beaucoup d'entre eux n'ont
plus de temps pour leur famllle, pour leur culture per-
sonnelle, pour des actlvltes deslnteressees, pour des
mandats civlques — a molns que la malrle ou le con-
sell general ne pulsse servir de tremplln a une even-
tuelle carrlere polltlque... — et, tout simplement, pour
etre disponlbles pour quI peut avoir besoln d'eux.

lls n'ont meme plus le temps, parfols, de bien ac-
compllr la tache a laquelle lls sacrlflent tout: parant
sans cesse au plus presse, lls ont beaucoup de pelne
k etudler posement et de manlere approfondle les
problemes majeurs. L'urgent chasse I'lmportant, com
me la mauvalse monnale chasse la bonne. La seule

faqon d'evlter que les grandes questions de fond ne
Solent indeflnlment reportees jusqu'a ce qu'une crise
menace, c'est de les enserrer dans un echeancler quI
les rende urgentes pour ceux quI ont la charge de les
tralter.

Un ministre quI venalt de prendre ses fonctlons avalt
reuni tout I'etat-major de son departement pour une
premiere prise de contact. L'un des fonctlonnalres
presents avalt pour mission de dirlger une etude ge-
nerale de modernisation et de reforme administrative.

«Vous, lul dit le ministre, c'est le long terme. Je
vous verral plus tard. » II ne le revit jamals, aussi
longtemps qu'll fut ministre.
Le tourblllon n'est pas le privilege du secteur pu

blic. Nombre d'hommes d'affaires ou de cadres supe-
rleurs d'entreprlse sont tout aussI submerges. S'aglt-ll
done d'un trait He a notre civilisation occldentale

contemporalne ? En partle, sans doute. A mesure que

paries que de ta photographie, lui dit sa femme. —
Et tol tu ne me paries que des enfants. — Nous nous
sommes mis a deux pour les avoir, les enfants, repll-
que-t-elle. SI tu t'en occupals un peu plus souvent,
j'en parlerals peut-etre un peu molns souvent. » Ces
propos ne sont pas echanges dans un appartement
parlslen autour d'un diner brule quI a attendu jusqu'a
neuf heures et demle. lls le sont dans la campagne
quebecolse du debut de ce slecle, ou le rythme de
la vie, tout le film le montre, n'a rien de trepldant.

Simplement, ses enfants n'entrent pas dans les prio-
rltes de J. A. Martin.

Le probleme du temps est blen celul des priorltes.
Le surmenage ne le cree pas, II le rend seulement
plus algu. Plus nous avons de choses a faIre, plus 11
faut cholslr. Nous devons non seulement determiner

ce qu'll est bon d'entreprendre, mals encore dlstln-
guer, dans une llste trop longue, ce quI est a retenir
et a sacrlfler. FaIre quelque chose d'excellent est
absurde si cela nous empeche de faIre quelque chose
de plus Important.

Comment gerer nos journees,
nos semaines, nos annees

C'est la que le recuelllement quotldlen, pour nous,
gens occupes, est Irremplaqable. Et c'est la ralson
pour laquelle vous vous entendez dire, a Caux : « Pour
votre silence du matin, une duree d'une heure convlent

en general ; sauf pourtant si vous etes partlcullerement
occupe ; dans ce cas, deux heures peuvent etre ne-
cessalres. »

Le silence matlnal n'a blen entendu rIen d'une po-



tion magique qui retablirait une fois pour toutes I'equi-
libre d'une vie jusqu'alors encombree. Se garder un
moment regulier de retraite et d'ecoute, c'est au con-
tralre accepter de se reprendre tous les jours, de
reviser constamment des choix et des habitudes an-

terieurs. Et c'est acquerir un regard pius penetrant
sur la faqon dont, entre autres choses, nous gerons
nos journees, nos semaines et nos annees.

Nous decouvrons ainsi qu'il vaut amplement la
peine de prendre ie temps de mettre en question
chaque demarche eventuelle pour ne pas perdre
celui de la faire inutilement. Car cette mise en ques

tion rale en fin de compte beaucoup de demarches
de notre agenda ; elle eclaire les raisons qui nous
font agir et qui ne sent pas toujours les bonnes.

Les fonctionnaires franqais ont la reputation d'etre
integres, competents et devoues. Mais ils s'identifient
si bien avec leur fonction qu'ils finissent par confon-
dre leurs ambitions de carriere et, selon {'expression
consacree, la defense des interets dont ils ont la

charge : interet de I'Etat, bien sur, done de leur ml-
nistere, et plus specialement de leur direction, voire
de leur bureau, dont ils mettent un acharnement digne
des meilleures causes a preserver ou a etendre les
attributions.

Combien de temps est perdu en conflits de compe
tence entre ces deux services qui font largement dou
ble emploi et existent seulement parce qu'aucune des
deux administrations dont iis relevant ne veut depen-
dre de I'autre en quoi que ce soit ? A combien de
reunions est-ce que je me rends sans veritable ne-
cessite, surtout pour y faIre acte de presence et rap-
peler que j'ai voix au chapitre ?

Je me souviens d'un soir ou Ie directeur du cabinet

d'un ministre m'avait, faute d'un meiileur moment, don-
ne rendez-vous a son bureau a 20 h. Je n'etais pas
la depuis cinq minutes qu'un chef de service entre-
bailla la porte ; « II y a encore une chance de voir Ie
patron, ce soir ?» Un dernier visiteur du ministre

s'attardait dans Ie bureau voisin. Le chef de service

decide de tenter sa chance et entra pour attendre,
interrompant du coup mon entretien avec le directeur
du cabinet. II fut bientot suivi d'un collegue, puis d'un
autre, puis de plusieurs membres du cabinet qui ve-
naient apporter une note, querir une signature et gla-
ner les potins. Nous etions peut-etre une dizaine quand
la porte du ministre s'ouvrit. Le « patron » etait de
bonne humeur. II serra les mains et se mit a bavarder.

La conversation roula sur son chat qui aimait a se
promener parmi les papiers tratnant sur la table, puis
elle devia sur la ville dont le ministre etait I'elu, une
petite ville charbonniere ou jadis les chevaux de la
mine, en rentrant le soir a I'ecurie, s'arretaient a cha
que abreuvoir comme les hommes a chaque bistrot.
A neuf heures moins le quart le ministre constata qu'il
etait temps de rentrer chez sol. On se disperse sans
qu'aucun des presents ait pu evoquer une seule af
faire de service. « Et voila, me dit I'un d'eux en sor-
tant, ce soir, dix fonctionnaires rentreront chez eux

apres neuf heures et declareront en arrivant : « J'ai

ete retenu par le ministre I»

On cherche a se faire voir, et a se faire bien voir.

Cette note que je suis en train de rediger va-t-elle
vraiment changer quelque chose a la solution du pro-
bieme dont elle traite, ou bien sa diffusion aura-t-elle

pour principal merite de rappeler la part qui me revient
dans la mise au point de cette solution ?

Desir d'approbation des autres et crainte de deplaire

sent les deux faces d'une meme attitude. Cette invita

tion qui m'est faite par I'ambassadeur un tel et qui va
me manger une soiree, est-ce que je I'accepte parce
que je pense que c'est bien ou parce que je n'ose pas
la refuser ? Et la participation a cette commission qui
va me prendre au moins une demi-journee parsemaine
pendant six a huit mois ? Suis-je bien sur de n'avoir
pas ete sensible aux propos flatteurs du ministre ?
«Aliens, mon cher, vous connaissez admirabiement

ces questions et ii faut queiqu'un d'un peu fute I »
Avec ses collaborateurs aussi, des relations libres

d'arrieres-pensees personnelles allegent bien I'emploi
du temps. Pourquoi ne pas deleguer telle responsa-
bilite a mon adjoint, pour qui ce serait un stimulant ?
Suis-je done tenement plus capable que lui ? Ou bien
est-ce que je redoute de perdre a son profit une partie
de mon influence ?

La faqon dont Frank Buchman agissait avec ceux qui
I'entouraient reste un sujet a mediter: il ne controlait
pas leur action mais il s'assurait qu'ils maintenaient
leur forme spirltuelle, la qualite de leur engagement,
moyennant quoi il leur faisait confiance.

Le temps donne au silence
est plusieurs fois retrouve

Mais ce n'est pas tout de decider avec discerne-
ment ce que nous entreprenons. II faut encore le faire
au bon moment et ne pas gaspiller le temps dans
I'execution. La encore, bien souvent, le temps donne
au silence est plusieurs fois retrouve.

II nous aide a deceler et a combattre certains travers

qui rongent et sterilisent nos heures ; celui, notam-
ment, qui consiste a ruminer des sentiments negatifs.
Une initiative venue d'ailleurs nous contrarie et aussi-

tot nous nous indignons, avant meme de nous informer
sur ses motifs. Une autre fois notre esprit ressasse
une deconvenue : envie, jalousie ou rancceur I'empe-
chent de se concentrer sur le travail a faire. Et voila

tout un apres-midi passe sans que rien n'ait avance,
simplement parce qu'un souci obsedant n'a- pas ete
remis a sa juste place, souvent minuscule.
Mais d'autres fois I'apres-midi se sera, au contraire,

envole dans I'insouciance. II nous arrive d'oublier que
le temps n'a pas la meme valeur a tous les instants.
Une grande demi-journee d'affilee est un moment
privilegie. C'est du gachis de la laisser s'effriter en
petits riens, en menus travaux, coups de telephone,
cartes de visite, reglements de factures, rangements
divers. Ces bricoles ont leur place dans les miettes
de temps que Ton a toujours ici et la et qui se perdent
si Ton n'y prend garde. A {'inverse, une discipline de



vie assez ferme permet de preserver des moments
invioiables par les affaires courantes. Le soir et le
matin ne sent pas interchangeabies. Ce n'est pas, le
plus souvent, pour les memes raisons qu'on se leve
tot ou qu'on se couche tard.
Pendant plusieurs annees ou je me trouvais en

poste a I'etranger, nous menions une vie diplomatique
qui comportait beaucoup de sorties le soir. Nous nous
etions aperpu que nous pouvions nous donner pour
regie de nous retirer a onze heures et demie. Si au
cours d'une soiree, rien ne s'est passe jusque-la qui
justifie de la prolonger, une demi-heure ou une heure
de plus n'apporte rien.
On peut de la sorte et Ton doit, bien sur, s'ac-

corder le temps de sommeil necessaire pour retrouver
ses forces. Mais pas davantage non plus. Une decision
sage est de ne jamais ceder au sommeil le matin une
fois arretee, le soir, I'heure de faire sonner son r^veil.

S'il faut savoir quitter une soiree et quitter son lit,
il faut savoir aussi quitter son bureau. C'est parfois
le plus difficile. « Pourtant, me dit un jour un membre
de mon equipe, si vous aviez ce soir un diner officiel
tres important, vous laisseriez 1^ cette depeche ». Je
dus me rendre a I'evidence. « Eh bien I n'avez-vous

pas ce soir un diner tres important avec Dommel
et vos enfants ?» Par la suite, quand j'oubliais
I'heure, je me faisais gentiment rappeler a I'ordre :
« Je croyais que vous aviez un diner...»

Meme s'il y veille, le temps qu'il est donne a un
homme occupe de passer avec sa famille est fatale-
ment compte. Mais la qualite des moments passes
avec les siens compte encore plus que leur duree.
Se retrouver avec eux la tete pleine des affaires du
bureau ou vanne au contraire et la tete vide, c'est
manquer toute occasion d'echange avec eux. Cela
vaut peut-etre la peine, quelquefois, pendant le trajet
du soir qui nous ramene a la maison, de penser un peu
au moment que Ton va passer avec eux tout a I'heure.

Et puis il y a les moments que chacun de nous passe,
ou devrait passer, avec les bons auteurs. Un haut
fonctionnaire lit enormement... de dossiers, de rap
ports, de notes, de comptes rendus, d'articles de jour-
naux et de revues specialis^es. De livres ? Cela
depend. Peu dans I'ensemble, faute de temps naturel-
lement. Raison de plus pour bien choisir. Pour ma
part, je ne commence pas la lecture d'un livre sans
I'avoir decide dans le silence. Je ne saurais mieux

I'expliquer qu'en empruntant les mots de Simone Weil :
« Dans les lectures aussi je me suis efforcee de pra-
tiquer I'obeissance. II n'y a rien de plus favorable au
progres intellectuel, car je ne lis autant que possible
que ce dont j'ai faim au moment ou j'en a! faim et alors
je ne lis pas, je mange. » ̂

Daniel Dommel

^ « Attente de Dieu », p. 76.

A coeur ouvert

Les rencontres entre ambassadeurs des

pays d'A frique, des Caralbes et du Pact ft-
que (A.C.P.) associes d la Communaute et
responsables europeens, inaugurees a Scy-
Chazelles se sent poursuivies a Ensche-
range, un village du Grand-Duche du
Luxembourg, dans ce qu'un des ambassa
deurs presents decrivit comme «le climat
d'amitie qui a permis a tous les participants
de communier avec la meme ferveur dans la
recherche d'une solution a nos preoccupa
tions desormais communes ».

Un des initiateurs de ces rencontres nous

fait parvenir la reflexion ci-dessous.

Rien de tel que d'aller assez loin avec
d'autres pour savoir ou Ton en est soi-meme.
Les deux recentes rencontres «a coeur

ouvert» entre ambassadeurs A.C.P., parle-
mentaires et hauts fonctionnaires europeens,
accompagnes de quelques personnes de
bonne volonte, donnent a ceux qui en Eu
rope veulent bien entendre et voir, une
chance couteuse et ultime de se rendre

^Voir notre no 70 (aout 1977).

compte ou en est notre civilisation: un
rapide fondant dans le brouillard vers un
abime.

Une chance couteuse, car elle est offerte

par le courage de ceux dont le coeur fut
et est encore blesse par la domination deper-
sonnalisante qu'exerce notre certitude de pos-
seder, a nous seuls, toute la verite tant spi-
rituelle que materielle — Texistence des
autres en tant que personnes, cultures et
civilisation n'etant le plus souvent pour nous
qu'une annexe, un sujet d'etudes ou de
reportages specialises, voire une necessite de
dialoguer, mais non pas encore un reel
besoin — leur courage a laisser voir dans
leur coeur douloureux la verite qui s'y trouve
renfermee et a nous permettre ainsi de nous
y mesurer.

Une chance ultime, car surs comme nous

le sommes d'etre la civilisation, nous n'avons,

malgre I'avertissement de Paul Valery a
I'aube de la deuxieme guerre mondiale, mal
gre les illustrations de I'histoire ancienne,
malgre I'evidence aveuglante de la fragilite
de la paix et des moyens formidables de la
guerre, nous n'avons pratiquement pas
conscience de ce que notre Occident est un
monde qui peut s'effondrer dans im supreme
echec — sans pour autant que disparaisse
I'humanite, car celui que nous appelons le

tiers monde est en fait et malgre ses souf-
frances beaucoup plus solide que le notre.
Le tiers monde est encore enracine dans

la vie et il ne s'est point en tant que coUecti-
vite coupe de la source premiere. Nous-
memes rarefions de plus en plus la vie au
nom de notre contort et limitons de plus en
plus notre entendement au nom de notre
raison. II en resulte que le tiers monde
a beaucoup a apprendre non pas du mais au
premier comme au second monde sur le
sens profond de I'aventure humaine, laquelle
ne se reduit pas a la multiplication des
gadgets ou a la deification de I'Etat.
Ce que les deux rencontres a cceur ouvert
— et c'est I'intention genereuse des ambas
sadeurs A.C.P. de les poursuivre — nous ont
revele — le mot n'est pas trop fort — a
nous Europeens et, plus largement, Occi-
dentaux, c'est que nous ne sommes plus
seuls responsables de I'avenir du monde et
que nous avons un besoin immense d'etre
silencieux et d'ecouter les autres. C'est pro-
bablement dans cette humilite nouvelle et

cette attentive presence que se place notre
meilleure chance de salut comme le seul

espoir de la paix.
Bernard Zamaron,

delegue du Centre Robert-Schuman
pour I'Europe.
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Des Cambodgiens mettent leur espoir en Caux

Parmi les groupes qui participeront a la
session d'hiver de Caux se trouvent des

Cambodgiens residant en Europe. Deux d'en-
tre eux, M. et M™® Rainsy Sam, nous com-

muniquent a cette occasion le texte qui suit.

Depuis deux ans et demi, le Cambodge
connait une tragedie sans nom. C'est un
cauchemar ayant la force de la realite, une
douleur ancree dans la chair. Le choc est

tenement violent que I'esprit en est abattu
et completement desoriente. Ceux qui sont
encore dans le pays ne pensent, par instinct
de conservation, qu'a survivre, se phant ma-
chinalement aux pires traitements. Ceux qui
sont parvenus a se refugier a I'etranger pour-
ront difficilement se remettre de ce qu'ils ont
vu et vecu, tortures par le souvenir des etres
chers qu'il ont du abandonner, souvent dans
des conditions dramatiques.
On pent se demander pourquoi le Cam

bodge en est arrive a cette situation doulou-
reuse.

A priori on peut etre enclin a rejeter la

faute sur des puissances etrangeres qui se
sont servies des Khmers comme d'autant de

pions dans leur lutte d'influences, ou a situer
les responsabihtes au niveau des dirigeants
nationaux qui avaient erige la corruption en
systeme de gouvernement.
En tout cas, chacun peut toujours chercher

et trouver un bouc emissaire, mais en y
reflechissant bien, la veritable cause de la

perte de notre pays reside dans le manque
de valeurs morales qui caracterisait la so-
ciete cambodgienne aussi bien du temps du
prince Sihanouk que pendant la guerre sous
le regime du marechal Lon Nol.
En effet, nous, les Cambodgiens, n'avons

pas cesse de faire passer notre interet per
sonnel avant celui de la commnaute et de

nous laisser aller a la facilite trompeuse du
moment.

Certains elements isoles se sont rendu

compte des vices de la societe khmere et ont
essaye de se tenir a I'ecart; mais le systeme
a fini par les briser ou les integrer.
Dans cette ambiance de decadence mo

rale, les Cambodgiens couraient a leur perte

et aucune force exterieure n'aurait pu les
retenir.

L'inevitable se produisit avec I'avenement
d'un nouveau regime qui, sous pretexte de
balayer les anciennes structures pourries,
proceda a une des plus sanglantes epurations
de I'histoire.

Devant cette tragedie qui frappe nos com-
patriotes, et s'il est vrai que ce sont les qua-
lites et les defauts de ses citoyens qui font
la force ou la faiblesse d'une nation, il faut

alors essayer de doter chacun des Khmers
refugies a I'etranger d'une nouvelle force
morale grace a laquelle il pourra contribuer
a construire un nouveau Cambodge.

C'est dans ce but que quelques Cambod
giens ont eu I'idee de convier un groupe de
leurs compatriotes a se reunir a Caux entre
Noel et le jour de I'An pour y trouver en
semble le chemin vers la renaissance natio-

nale. Ils sont intimement persuades que
quand les hommes changent, les situations
changent, et c'est ce dynamisme base sur le
changement individuel qu'ils souhaitent pour
leur pays.

Saumura et Rainsy Sam.

Les lecons d'un combat

Aprds son expose dans la maison du R^ar-
mement moral, MUe Sharma s'entretient avec
M. Gerard de Vassal, maire-adjolnt de Boulo-
gne-Blllancourt {k gauche).

Photos: Archives pp. 5; L. Lasserre,
11, 12; Maillefer, 1, 6; New World

News, 4, 5; Rengfelt, 15; Strong, 4.

Lors de son recent sejour en France, la
redactrice en chef de I'hebdomadaire indien

Himmat, publie a Bombay, a fait un recit
circonstancie de la lutte menee par ses colle-
gues et eUe-meme durant I'etat d'urgence
impose au pays par M"": Gandhi. Selon
I'ancien directeur de VIndian Express, un des
plus grands quotidiens indiens, la fafon dont
I'equipe responsable de Himmat s'est battue
pour le respect de la liberte de la presse
a ete «un des episodes les plus brillants
de I'histoire du journalisme en Inde ».

Comment se comporter lorsqu'on se
trouve du jour au lendemain soumis a un

regime dictatorial ? C'est la une des ques

tions auxquelles Mi'<= Sharma a tres nette-
ment repondu dans son expose, fait a la
maison du Rearmement moral a Boulogne-

sur-Seine. Elle a alors precise les qualites
individuelles necessaires dans une telle situa

tion : la liberte interieure, qui enleve toute
peur; la confiance, qui permet a une
equipe, si elle est unie, de travailler efficace-
ment queUes que soient les circonstances ; et
I'ecoute interieure, indispensable quand il y

a d'importantes decisions a prendre, souvent
au pied leve.
Dans sa conclusion, Sharma a evoque

les lefons que, selon elle, I'lnde doit appren-
dre des vingt-deux mois de dictature qu'elle
vient de vivre: «Cela nous a montre combien

etaient necessaires I'integrite des dirigeants
et I'esprit militant des simples citoyens, a-t-elle
precise. Car I'apathie des simples citoyens a
contribue grandement a ce que la dictature
ait pu s'installer avec une telle facilite. II
nous faut un certain nombre de garde-fous,

de meme qu'un certain nombre de mesures
legales, pour assurer le maintien de la demo-
cratie. En outre, il nous faut des citoyens

dont les qualites de caractere permettent au

systeme de fonctionner.

« Je me demande parfois pourquoi il a ete
ainsi donne une deuxieme chance a un pays

aussi immensement pauvre et complexe que

I'lnde; je me dis que, de meme que notre
pays a su, il y a trente ans, montrer la voie
de la liberte par la non-violence, de meme
il doit aujourd'hui donner la preuve au

monde que le pain et la liberte ne s'excluent
pas I'un I'autre. »



Bourgueil (France)

« A quoi sert ma vie ? » — Sommes-nous
prets a vivre pour ravenir de notre pays et
du monde ? » Attires par ces deux themes,
pres d'une centaine de jeunes se sent rassem-
bles le mois dernier pour passer ensemble
un week-end a Bourgueil, en Indre-et-Loire.

Discussions en groupe, etudes des criteres
moraux proposes par le Rearmement moral

et de leurs implications, echanges sur le
monde actuel et sur le role des jeunes, presen
tation d'une petite piece de theatre sur la
vie de famille, tels etaient les elements au

menu de ces joumees. Etudiants, lyctens
migrants d'Afrique du Nord, refugies d'ln-
dochine, visiteurs venus de pays voisins, les
participants representaient des families de
pensee bien differentes, mais se sont retrou-

ves unis dans leurs preoccupations : le chan-
gement est necessaire et au niveau personnel
et dans le vaste monde. En se separant, ils
sont convenus, pour la plupart, de former
des equipes dans leurs villes respectives ou
d'aller apporter leur appui aux rencontres de
Caux ou a d'autres actions.

Voici quelques echos de ce qu'ont dit les
uns et les autres au cours des reunions :

« Si je donne moins de place a mes pro-
blemes, je peux penser davantage a ceux des
autres. » Une lyceenne, Paris.

« Le moment de silence, c'est une vitalite

que Ton prend pour affronter la joumee. »
Un etudiant d la Sorbonne.

« Je suis heureux de me trouver dans une

foule sociale au lieu d'une foule de gens

seuls. » Un migrant d'Algerie.

«II faut s'occuper des gens autour de soi
tout en regardant les problemes du monde.

C'est pourquoi je veux aller aider les enfants
d'une zone d'urgence. » Une lyceenne.

« C'est facile d'etre sympa avec les amis,
mais I'amour absolu avec les parents, c'est
autre chose. » Une etudiante.

« La quahte d'amour dans ce que nous
faisons compte plus que ce que nous fai-
sons. » Un jeune agriculteur.

Hasselt (Belgique)

Un correspondant beige, M. Fernand Ma-
ton, nous ecrit:

« L'union fait la force .» Telle est la devise

de la Belgique. Mais quelle force faut-il pour
creer l'union ? Tel est le theme qui a inspire
le rassemblement, les 22 et 23 octobre, d'une

cinquantaine de Beiges auxquels s'etaient
joints des amis de tons les pays limitrophes
ainsi que de Norvege, de Suisse, du Rwanda.

11 est de moins en moins frequent dans la
Belgique d'aujourd'hui, marquee par une
regionalisation systematique, que des Fla-
mands et des Wallons se rencontrent pour
reflechir ensemble en termes d'union plus
qu'en termes de division. La rencontre s'est

deroulee dans les locaux d'un grand lycee
catholique, au cceur de la ville de Hasselt,
chef-lieu du Limbourg beige.
Comme beaucoup le savent, I'echarde que

la Belgique porte dans sa chair est la trop
fameuse dualite linguistique neerlandais-
franfais. A Hasselt, en Province flamande,
plusieurs s'y sont mis, dans un climat de
joviale improvisation, pour que chacun soit
compris et respecte dans sa langue. Divisions,
amertumes, irritations n'en ont pas ete esca-
motees pour autant. Des Wallons ont pu

reconnaitre devant tons qu'en refusant d'ap-
prendre ou de parler leur deuxieme langue

Les jeunes participants
dans une des saiies

de i'Abbaye
de Bourgueuii, ou se
tenait ia rencontre.

nationale ils avaient manque a leur voca
tion specifique de rapprochement et de
reconciliation entre les communautes romane
et germanique de I'Europe et du monde.
Au meme moment, se deroulaient dans les

environs de Bruxelles des manifestations

contestant durement les recentes initiatives

gouvernementales — connues sous le nom
de pacte d'Egmont — consolidant les droits

linguistiques des francophones dans cette
region.

Mais il fut aussi question, a Hasselt, de
I'unite de la famille, avec des temoignages
tires de la vie de tons les jours. Les parti
cipants hollandais ont illustre ce theme a
I'aide d'un montage audio-visuel profonde-
ment emouvant.

L'assistance a eu la joie d'accueiUir
M. I'Abbe Fozier, doyen de Hasselt, et I'eve-
que auxiliaire, Mgr Schruers.

Malgre le vibrant elan d'unite qui a regne
tout au long du week-end, il a bien fallu,
par deux fois, que les participants se divi-
sent: selon la langue, pour la projection du
film africain Liberte et selon I'appartenance
religieuse pour I'office du dimanche matin.
On prenait ainsi conscience de la route

qu'il reste a parcourir. Mais en meme temps,
ce week-end hasseltois se terminait avec le

sentiment que tous etaient joyeusement de
termines a cheminer ensemble.

Caux

«Moralement, spirituellement, ideologi-
quement, ou en est la Suisse aujourd'hui ? »

Deux cents Suisses, provenant des diverses
regions du pays et representant toutes les
generations, se sont retrouves sur ce theme
a Caux du 28 au 30 octobre pour une ren
contre nationale du Rearmement moral.

Plusieurs intervenants ont fait etat du vide

qu'ils constatent dans de nombreuses exis
tences et que Ton camoufle parfois par des
activites futiles ou extremistes. «Le terro-

risme se nourrit du vide de nos coeurs », a

dit un participant. C'est I'indifference qu'il
faut incriminer ; le vide ne peut etre comble
que par un contact authentique avec les au

tres, que Ton soit d'accord avec eux ou non.
S'agissant du Jura, qui a ete aussi au cen

tre des preoccupations, cette indifference
touche beaucoup de Suisses dans tout le
pays. « J'ai espere que la question serait re-
solue politiquement et qu'on n'en parlerait
plus », avouait quelqu'un. Pour creer un etat
d'esprit different, plusieurs participants ont

decide de prendre le temps de s'informer, de
se rendre au Jura et d'en rencontrer les habi

tants. De leur cote, les Jurassiens du Nord

et du Sud presents a la rencontre ont promis
un accueil chaleureux a tout eventuel visiteur.
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Le cheminement d'un Quebecois

UNE INTERVIEW DE M. LAURENT GAGNON, DE MONTREAL

La visite a Paris de M. Rene Leves-

que, premier ministre du Quebec, et
la vague de commentaires qu'elle a
suscitee ont attire I'attention du pu
blic franqais sur les problemes deli-
cats et complexes qui vent se poser
pour I'avenir de la Belle Province.
Mais que savons-nous vraiment du
Quebec ? Ne vivons-nous pas sou-
vent sur des cliches ou des idees

reques ?
En ecoutant Laurent Gagnon nous

parler de son enfance, de son chemi
nement, on decouvre aussi beaucoup

Tribune de Gaux: Le Quebec a sub! de-

puis peu une evolution tres rapide. Quel a
ete le point de depart de ce changement ?

Laurent Gagnon : 1960 a ete une date his-

torique, non seulement pour le Quebec, mais
pour le Canada tout entier. Une transfor

mation radicate a eu lieu. Jusqu'a cette date,
les francophones, qui representent 80 % de
la population du Quebec, vivaient en grande
partie de I'agriculture. Je viens moi-meme
de la ferme. Je suis le dixieme d'une famille

de quatorze enfants. Notre famille, pauvre,
n'a jamais eu d'automobile, de tracteur ou

de machines agricoles motorisees. J'ai tou-

jours travaille avec les chevaux. Jusqu'a
I'age de seize ans, j'ai tres peu appris a
I'ecole. Je manquais souvent pour travailler
a la ferme.

— L'ecole n'etait pas obligatoire ?

— Oui, mais pas tres interessante. II y
avait des classes de cinquante eleves, regrou-
pant neuf niveaux differents. C'est-a-dire des

jeunes de six a dix-sept ans dans la meme
classe. L'hiver, on devait porter dans la classe
des tuques de laine...

— Des tuques ?

— Oui, des chapeaux de laine tricotes,
recouvrant les oreUles, et puis des gants...
En tout cas cela etait vrai pour notre region,
un coin recule, loin de Montreal, la Gaspesie,
une des plus belles regions du pays. C'est
la que Jacques Cartier a debarque en 1534,

de choses sur la vie de ce peuple,
qui, d'Europe, nous parait a la fois
si proche et si lointain. A peine la
premiere question posee, ce jeune et
robuste Quebecois se lance, sans he
sitation et d'un seul trait, comme par-
tirait un coureur de cent metres. Les

mots sont vigoureux, le parler net,
avec cette pointe d'accent qui char-
me I'oreiile. Laurent et sa femme Lise

— ils sont maries depuis deux ans —
travaillent a plein temps pour le Rear-
mement moral. Ils habitant a Montreal,
d'ou ils sillonnent souvent le Quebec.

venant de Saint-Malo a la decouverte du

Canada. II faut se rappeler que le Quebec
est trois fois et demie plus grand que la
France, avec une population de six millions
d'habitants.

Bref, pour revenir a l'ecole, inutile de dire
que le milieu ambiant ne nous donnait pas
grand entrain ou interet a I'etude. Et puis
nous nous disions : nous travaillerons plus
tard a la ferme ou dans la foret, alors a quoi
bon faire des etudes ? Et cependant je sen-
tais en moi, sans pouvoir I'expliquer, quel-
que chose qui m'orientait ailleurs. A I'age
de seize ans, je me suis dit: je veux devenir
pretre.

— Y a-t-il une tradition, comme dans cer-

taines families frangaises, qui consiste a don-
ner un des enfants a la religion ?

— Oui, surtout dans les families nom-

breuses ou Ton considerait cela souvent

comme une grace speciale. Mais la pretrise
requiert des etudes. Et puis, cela coute cher :
le cours classique, le seminaire. En outre,
cela voulait dire que je n'assurerais pas la
continuation de la ferme, dont mon pere
etait tres fier. II disait souvent qu'il ne vou
lait pas que des « etranges », c'est-a-dire des
etrangers a la famille proche, reprennent
I'exploitation. Quant a ma mere, elle voyait
I'avenir des enfants d'une maniere differente.

Pourquoi voulais-je devenir pretre ? II faut
revenir au contexte quebecois. Le pretre oc-
cupait jusqu'en 1960 une place tres privile-
giee au Quebec. II etait sur un piedestal. II

etait I'homme le plus instruit. Tout le monde

passait par lui avant de voir le medecin,
I'avocat, et pour se chercher un emploi. II
avait une certaine sagesse, une perspective
plus grande que nous. Dans notre village, il
etait le personnage le plus important.

— Vous babitiez done un village?

— Pas exactement. Nous etions en quel-

que sorte dans la campagne du village. On
appelle ga des rangs, chez nous. L'eglise est

toujours au centre, avec son grand clocher.
Les maisons autour forment le village, avec
le magasin general, la mairie... Et puis il y
a des chemins qui partent du centre pour al
ter vers les campagnes : ce sont les rangs.
Ils portent parfois des numeros, mais le no-

^re s'appelait le rang du ruisseau a la loutre.

— Y avait-il en vous une vraie vocation

religieuse ou une certaine attirance du statut

social du pretre ?

— C'etait un peu melange. Dieu utilise
diverses motivations. II y a eu chez moi
comme un fil conducteur. Mes parents n'ont
pas rouspete. Ma mere etait tres fiere de me

voir prendre cette route. Mais pour moi cela
a ete difficile, a cause de mon manque de
formation. A trente et un ans, je m'en res-
sens toujours. II m'a fallu six annees pour
suivre un cours de trois ans. Je ne prenais
ni vacances, ni fins de semaine. Puis le mo

ment est venu de commencer la theologie a
I'Universite de Trois-Rivieres. J'ai du passer
des tests de quotient intellectuel. On m'a dit:
« Tu reves en couleur. L'universite, c'est im-

» possible pour toi. Ton avenir, tu le feras
» avec tes mains, pas avec ta tete. Alors,
» retourne chez toi, dans la foret, on te con-

» seille d'etre fermier. » Au meme moment,
on m'a fait passer un test pour les yeux. On
m'a dit; «Ta vue est diminuee a 40 %.
» Fais attention ! » Tout cela m'a beaucoup
decourage. J'ai commence a boire. Je me
suis dit: j'abandonne les etudes et je vais
gagner ma vie. J'ai travaille alors dans le

port de Montreal comme debardeur, puis
dans la foret, un peu partout. Apres un an,
j'ai donne un coup de poing sur la table et
je me suis dit: non, je retoume aux etudes.
Je veux continuer. Je sentais au-dedans de

moi comme un dynamisme, quelque chose
qui me poussait a aller plus loin. Ainsi je
suis retourne a I'Universite de Trois-Rivieres.

Heureusement, j'ai habite dans un quar-
tier tres pauvre. Cela est important pour
moi, car sans ces gens simples et pauvres,
je n'aurais probablement pas reussi ma theo
logie. Mes voisins me posaient beaucoup de
questions lorsqu'ils me voyaient revenir de
Tuniversite :« Est-ce qu'il y a encore des pe-
» ches aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe
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» dans I'Eglise ? Peux-tu nous aider sur tel

» ou tel point ? » Je me sentais tres ignorant,

mais cela me motivait davantage pour acque-
rir et leur apporter certaines connaissances.
On pourrait appeler cela la pastorale. J'ai
surtout pose des questions a mes professeurs,
car je ne pouvais pas beaucoup lire...

— A cause de vos yeux?

— Gui, a cause aussi de mon manque de
formation. II y avait beaucoup de grands
mots, une grande science qui me depassaient.
Mais en verite mon ideal de devenir pre-

tre a ete defu. J'ai vu taut de contre-temoi-
gnages dans la vie de certains pretres et
d'educateurs spirituels. II est vrai que lorsque
i'avais seize ans, je n'avais entrevu que la

pretrise pour utiliser mon energie, mes elans
de generosite et mes possibilites. Tout en fai-
sant mes etudes, je me suis rendu compte

qu'il y avait d'autres voies et que le sacerdoce
n'etait pas ma vocation. Si j'ai continue la
theologie, c'etait pour devenir professeur de
catechese. Jusqu'au jour ou le Rearmement
moral m'est apparu comme la continuation
naturelle de ce cheminement.

— Que! a ete le point de rencontre avec

le Rearmement moral ?

— C'etait en 1971. J'etais encore a I'uni-

versite. Des gens d'Irlande, de Ceylan, de
France, de Suisse et des Etats-Unis passaient
par Trois-Rivieres. J'ai ete convie un soir
a les rencontrer. Sur 35 jeunes invites, j'ai

ete le seul a m'y rendre. La tempete de

neige qui s'etait levee ce soir-la ne m'avait

pas fait peur. Decouvrant ce qu'etait le Rear
mement moral, je me suis dit: voila ce que
je cherche depuis longtemps. J'ai pris trois
mois avant d'aller plus loin. Ce n'etait pas
facile pour moi de dire : « Je remets ma vie
» a Dieu. Je veux servir pleinement. » L'ete
suivant, j'ai participe aux conferences de
Caux et me suis rendu en France, en Irlande,

en Angleterre. C'est alors que je me suis

decide a donner tout mon temps au Rear
mement moral.

— Comment entrevoyiez-vous votre mis

sion a ce moment-la?

— Lors des premieres rencontres aux-
quelles j'ai participe a Montreal, il y avait
surtout des anglophones. Je me trouvais sou-

vent le seul francophone. Tout se passait en
anglais. En outre, je ne m'etais jamais inte-
resse aux problemes du pays. Je connaissais

en fait tres pen de choses sur le Quebec ou
le Canada. Mais j'avais le sentiment qu'il
fallait faire davantage pour les francopho
nes. C'est alors que j'ai decide d'apprendre
I'anglais pour faciliter les echanges.

Laurent Gagnon.

Toutefois, avant de faire, il faut d'abord

etre. II faut s'equiper, s'armer. II faut ap-
prendre a penser, a travailler au niveau in
ternational. Comment rencontrer les gens ?
Comment les aider a aller plus loin, a cana-
liser leur energie, a mobiliser une equipe ?
J'avais tout a apprendre. Je n'etais meme
pas conscient du nationalisme quebecois.
Jusqu'a 1972, je n'avais jamais lu les jour-

naux. Je partais de zero, sauf pour les mo
tivations ; je suis un defricheur par nature,
un fonceur. Ma formation historique, eco-

nomique, politique, je ne I'ai pas refue theo-
riquement ou dans des cours, mais toujours
plonge dans I'actualite, toujours sur la ligne
de front.

— La ligne de front ?

— II y a par exemple des conflits sociaux,
des greves, des besoins humains. On se ren-
seigne, on cherche a connaitre les gens. Ceux-
ci nous invitent a venir les aider. J'ai aussi

beaucoup appris en voyageant. Ce sont sur

tout deux points precis qui me tenaient a
ccEur: I'avenir du Quebec — on peut appe

ler cela nationalisme, mais moi, j'ai foi en

cette province — et I'lrlande du Nord. Car
apres le Quebec, je me sens aussi chez moi
dans ce pays. Dans ces deux situations, j'ai
toujours cherche a comprendre la lutte ideo-
logique Internationale. C'est pourquoi je peux
dire que ma formation n'a jamais ete theo-
rique.

— Qu'est-ce qui vous a conduit en Ir
lande ?

— Plusieurs delegations d'Irlande du
Nord, formees de catholiques et de protes-

tants, sont venues chez nous. La premiere

fois, je me suis dit: « Pourquoi viennent-ils
» nous parler de leurs problemes ? Peut-etre
» devraient-ils commencer par les resoudre? »
Mais je me suis aperfu qu'ils s'interessaient
tenement a I'avenir de I'humanite qu'ils
etaient prets a sortir de chez eux pour ap
porter leur temoignage dans d'autres situa
tions. Cela a ete pour moi un defi de sortir
de chez moi et de mes preoccupations per-
sonnelles.

— Parlez-nous du Quebec et de ce que

vous voyez pour son avenir.

— En 1960, le Quebec a commence a se

reveiller. Nous avons eu un premier ministre
francophone, Jean Lesage, qui a affirme :

« Nous devons etre maitres chez nous. » Cela

ne voulait pas dire devenir independants,
mais etre responsables de notre avenir. Rene
Levesque, I'actuel premier ministre, qui etait
alors ministre de I'Energie, a nationalise
I'electricite. A la meme epoque a ete cree le
ministere de I'Education du Quebec. II faut

se rappeler que jusqu'en 1960, les ecoles et
les hopitaux etaient diriges par des religieux
et que les syndicats avaient leur aumonier.
L'accent etait mis sur la formation des pro
fesseurs, des religieux, des avocats, des no-
taires, des hommes politiques. Tres peu de
francophones avaient une formation techni
que. Les anglophones, eux, etaient plus pra

tiques, et forts en matiere financiere. On a
beaucoup reproche a I'Eglise de ne pas nous
avoir prepares sur ce plan-la. Depuis les an-
nees 60, nous nous sommes lances dans la

formation de techniciens et d'economistes.

Maintenant, nous les avons. Meme trop. Les
debouches sont assez malaises. Nous avons

beaucoup chez nous de chomeurs instruits.
En 1967 ont lieu I'Exposition internatio-

nale de Montreal et la construction du me

tro. En meme temps, I'exode de la ferme
continue. A tel point que maintenant Mont
real compte pres de la moitie de la popula

tion du Quebec. Sociologiquement, la situa
tion est tres difficile. II y a beaucoup de de-
racines. Quand on cherche du travail, le pa
tron demande generalement: « Parlez-vous
» anglais ? » Sinon, vous restez au has de
I'echelle. D'ou une forte reaction. Des grou-

pes se forment pour obtenir I'independance
du Quebec. La violence s'installe avec, com
me point culminant, I'enlevement en 1970
du ministre du Travail et son assassinat peu

apres. Des bombes un peu partout. M. Tru-
deau envoie I'armee canadienne au Quebec,

ce qu'on a appele «les mesures de guerre ».
Cela a choque beaucoup les Quebecois, mais
c'etait, semble-t-il, necessaire pour enrayer

un developpement possible de la violence.
A ce moment Rene Levesque, fondateur

du parti quebecois, a dit: «Nous allons



)> faire I'independance, mais par la voie de-
» mocratique. » II a su rallier les energies,
meme parmi ceux qul voulaient I'indepen
dance par la force. Nous lui devons un
grand merci pour cela.
Depuis, nous avons eu les Jeux olympi-

ques a Montreal, et maintenant s'ebauche
le plus grand projet hydroelectrique au mon-
de, a la bale James. Tout cela en seize ou
dix-sept ans.

— II s'agit done d'un reveil considerable.

— Oui. Mais il y a aussi le cote negatif,
c'est-a-dire la reaction importante, presque

massive, du peuple face a I'Eglise.
Depuis le concile du Vatican, beaucoup

de changements sont survenus dans I'Eglise.
Le clerge du Quebec est assez age. Beaucoup
de religieux et religieuses ont abandonne leur
vocation. Un vide enorme s'est cree chez

nous. La pratique religieuse, qui etait de
98 % avant 1960, est tombee a 35 %. La
famille s'est brisee. Nous avions autrefois le

taux de natalite le plus eleve du Canada ;
il est aujourd'hui le plus bas. C'est done un
changement radical qui a deboussole beau
coup de gens. Les adultes se sentent dera-
cines. Les gens d'age moyen ne savent pas
tres bien que faire avec leurs enfants et quoi
leur dire: ce qui etait peche autrefois n'est
plus peche, parait-il. II faut, dit-on, com-
prendre les choses sous Tangle psychologique.
II y a done desarroi de ce c6te-la. Quant
aux jeunes, ils n'ont plus de modMes. Ils ne
rencontrent plus beaucoup d'adultes qui
soient bien dans leur peau et qui sachent
ou ils vont. II est difficile d'etre jeune au

jourd'hui au Quebec.

Le Canada ne pent plus continuer comme

par le passe. Nous avons dix provinces. II
faut repenser ce que veut dire « etre ensem
ble ». Nous avons tous vecu en parallMe.

Un auteur tres connu au Canada a ecrit un

livre intitule « Les deux solitudes », parlant
des anglophones et des francophones. On ne

se connait pas, on ne peut done pas s'ap-
precier.
Quand on parle des anglophones, il ne

faut d'ailleurs pas penser seulement aux An
glais. II y a les Allemands, les Polonais, les
Ukrainiens, les Italiens, les Chinois, tous ces

peuples qui forment aujourd'hui le Canada
qu'on appelle anglophone. Ils n'ont pas de
culture commune, ils n'ont presque rien qui
les unit si ce n'est qu'ils vivent tous au Ca
nada.

— Peut-on dire en quelque sorte que les

francophones representent le noyau culturel
le plus important et le plus compact du
Canada ?

— Oui, puisqu'il y a au Quebec cinq mil
lions de francophones avec une meme lan-

gue, une meme culture, une meme religion
et des coutumes communes.

Au Canada, nous n'avons jamais du nous
defendre comme la plupart des pays. Seule

la construction du chemin de fer transcana-

dien, il y a plus de cent ans, nous a unis et
nous a permis de rester independants des
Etats-Unis. lusqu'a un certain point puisque

75 % des investissements au Canada vien-
nent de notre grand voisin.

— Et le Rearmement moral dans tout

cela ?

— S'il est juste de continuer ensemble

comme confederation canadienne, il faudra

beaucoup de changements. D'abord sur le

plan technique, une decentralisation, un par-
tage des pouvoirs. Mais il faudra surtout un
changement du cceur, des mentalites, qui ne

se fera que si nous apprenons a nous con-
naitre les uns les autres. II ne faut surtout

pas oublier les premiers habitants du Canada.
Nous sentons que, dans la sagesse du Grand

Esprit, les Indiens du Canada seront peut-
etre ceux qui batiront le pont entre les fran
cophones et les anglophones. C'est Theure

du Rearmement moral.

— Demiere question : le Quebec et la

France ?

— II faut retourner tres loin dans le passe.
Les Quebecois se sont sentis laisses pour
compte par la France au debut de la colo

nisation. Vous vous rappelez les « quelques
arpents de neige»? Les francophones se
souviennent de cela. Et les Anglais sont
venus. Aurions-nous ete en meilleurs termes

avec les Franpais ? II faut laisser cela a notre

imagination.

Notre culture assez unique — et je ne dis
pas cela par fierte — est sous plusieurs as
pects tres differente de la France. Trop sou-
vent on voit arriver des Franpais avec un
esprit de superiorite intellectuelle et d'arro-
gance qui nous choque.

Notons aussi que le marxisme est venu
au Quebec surtout par la France, a cause
de la langue. Tai des experiences tres con

cretes et precises a ce sujet-la. Je connais des
professeurs de France qui enseignent chez
nous et qui ne se contentent pas d'etre athees
et marxistes, mais qui forment des groupes
de lutte.

N'oublions pas non plus le general de
Gaulle, qui a mis son nez dans nos affaires

d'une fapon tres provocante. Tout cela mis
ensemble suscite une reaction naturelle.

Mais je connais aussi beaucoup de Fran-
pais qui sont venus chez nous, qui ont su
s'adapter et qui ont ete repus facilement.
On ne peut done pas les mettre tous dans
la meme boite. Cela depend de la mentalite
avec laquelle ils viennent.

Cela, c'est le passe. Et Tavenir ? Le gou-
vemement federal est tres nerveux par rap
port au role que la France pourrait jouer
au Quebec pour y pousser I'independance.
M. Levesque revient d'un sejour «trium
phal » a Paris. Quatre ministres franpais sont
deja venus au Quebec depuis les elections,
ce qui prouve Tinteret que le gouvernement
franpais porte a la question.

II faudra que des Franpais qui ont encore
cette foi, non seulement en Dieu, mais en

Tavenir, viennent chez nous pour faire part
de leurs experiences. Je crois que les Quebe
cois seraient prets a les ecouter, car nous
sommes a un carrefour, a un moment tres

historique. Un moment penible aussi, car

nous risquons de briser des liens qui existent
depuis longtemps. Nous cherchons des mo-
deles, des exemples un pen partout. Nous

regardons vers la Belgique et les rapports
entre ses communautes, vers la Suisse et le

systeme qu'elle s'est choisi.

Ce qui se passe au Quebec n'est pas uni
que. C'est un phenomene mondial. La remise

en question est salutaire. Le defi qui nous
est lance est de chercher comment vivre en

semble de fapon pertinente. Qui seront les

pionniers d'un « nouveau Quebec » ?

Propos recueillis
par Jean-Jacques Odier.
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Pour I'Extreme-Orient,
vous pouvez desormais, grace a Swissair,
choisir la fa9on de voyager qui vous plait:
soil quo vous aimiez prendre voire temps,
sett que vous preferiez gagner du temps.

Pour tous ceux qui, volant vers I'Extreme-Orient,
s'interessent d'abord au parcours.
Geneve Karachi Bombay Colombo Bangkok Singapour Hong-kong Manille Pekin
dp ar ar ar ar ar ar ar ar

Tokyo
ar

Lundi

SR 314/DC-10 18.45

Mardi

SR 300/DC-10 10.40

Mercredi

SR 308/DC-10 10.40

Vendredi

SR 302/DC-10 14.10

Samedi

SR 318/DC-10 18.45

Dimanche

SR 304/DC-10 10.40

Dimanche

SR316/DC-8 18.45

^
^

10.20* > 16.55*

45*

02.45*

02.40*

09.05*

09.05*

09.05*

14.50*

14.45*

14.50*

 07.15* 10.20* I ^ 16.55*

 02.45* I ^ 09.05* 14.50* 20.25*

09.00* ^ 19.00*

Si vous etes de ceux qui ont du plaisir au vol en
soi, vous serez veritablement comble en gagnant
I'Extreme-Orient avec Swissair. Pour Tokyo, en effet,
vous serez en route pres de 24 heures. Et meme si
vous n'allez pas plus loin que Bombay, Bangkok,
Hong-kong, Karachi, Colombo, Singapour ou Pekin,
il s'ecoulera entre votre depart de Geneve et votrS
arrivee un nombre d'heures suffisant: vous ne serez

pas prive le moins du monde du vol longue duree
que vous esperez. Bien que Swissair s'ingenie a faire

paraTtre court le temps qui passe: vous verrez un
film, vous ecouterez de la musique, on vous servira
d'excellents repas.

Enfin, les passagers a destination de I'Extreme-
Orient qui apprecient le vol pour tous les agrements
qu'il leur offre, pourront maintenant satisfaire leurs
gouts meme s'ils se rendent a Manille, car Swissair
desservira cette destination des le 2 novembre avec

de confortables DC-10.

Pour tous ceux qui, volant vers I'Extreme-Orient,
s'interessent surtout a I'Extreme-Orient.

Mercredi

SR 306/00-10

Samedi

SR 312/00-10

Geneve

dp
Karachi

ar

17.10

10.40

Bombay
ar

Colombo Bangkok
ar ar

Singapour Hong-kong Manille
ar ar ar

Pekin

ar

[>«.

^023.15 ;^ioj
.55*

.55*

Tokyo
ar

>

21.30*

16.30*

Si vous etes de ceux qui ne peuvent attendre le mo
ment de poser le pied en Extreme-Orient, Swissair
vous propose, des le 1®^ novembre et cheque semaine,
les deux liaisons directes les plus rapides au depart
de la Suisse: deux vols express a destination de
Tokyo avec deux escales seulement: Karachi et
Hong-kong.
Ces deux vols rapprochent rExtreme-Orient de

presque 4 heures. Pour Tokyo, c'est done aussi rapide

que vous pouvez le souhaiter, sans que vous deviez
renoncer pour autant a gouter pleinement le charme
du voyage.

Swissair et votre agence de voyages lATA se feront
un plaisir de vous fournir de plus amples renseigne-
ments. Notamment sur les neuf liaisons hebdoma-
daires ou sur les multiples possibilites de parcourir,
d'une escale a I'autre, tout I'Extreme-Orient avec
Swissair.


