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PRODUCTIONS VIDEO

Trois cassettes-video sent disponibles a nos adresses:

- Le documentaire Pour I'amour de demain, evoquant le combat
men^ par Irdne Laure pour la reconciliation franco-allemande et pour
la palx, est en vente au prIx de 550 FF ou Fr.s. 160. - Sa dur^e est de
43 minutes. Location : 80 FF* ou Fr.s. 22. - par semalne. En version
film 16 mm, location 120 FF* par seance.

- Le spectacle musical Un solell en plelne nuit, Interprete par Michel
Orphelln, dans une realisation video orlglnale de Mike Pritchard (74
minutes), est en vente au prIx de 600 FF ou Fr.s. 200. - Location cas
sette : meme prIx que cl-dessus.

- Promesse dans le veld, relatant I'experlence de transformation hu-
malne, soclale et ecologlque d'un agrlculteur sud-afrlcaln. Prix de vente:
550 FF ou Fr.s. 150. -. Location : meme prIx que cl-dessus.

* Port en sus.
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ABONNEZ-VOUS... INFORMEZ-VOUS..

En renvoyant ce bulletin dument rempll et decoupe a I'une des
adresses suivantes:

Suisse: CHANGER

CH - 1824 CAUX
o

France et autres pays :
CHANGER

68 boulevard Flandrin

F - 75116 PARIS

M./Mme/Mlle Prenom

Adresse

Code postal Villa

Pays

□ desire s'abonner a la revue CHANGER a partir du mois de 19. .. et
s'acquittera du montant de I'abonnement des reception de votre facture (tarifs
ci-contra).

□ desire beneficier d une prochaine campagne de promotion de la revue.

n commande ... exemplaires du n® .... de CHANGER (paiement sur facture).

Date : Signature :
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Que veut le Rearmement moral?

La refonte de ia societe ne peut s'operer
en definitive que par ia transformation des
hommes. Tei est le principe.

Une ^oie du changement oO ies hommes
apprennent a rechercher la voiont6 divine, e
respecter Ies vaieurs morales et e ies rendre
contagieuses. Telle est la pratique.

Des equipes agissantes s'efforgant d'^tabiir
un dialogue fecond /e ou regne i'antagonisme,
de guerir ies hommes de ieurs pr^jug^ et
de ieurs haines jusque dans i'arene sociaie
et politique ou dans ies relations Interna
tionales. Teiie se pr^ente Taction sur le
terrain.

ConQu a i'origine et poursuivi depuis
plusieurs d^cennies par des personnes ani
mus par i'id^ai Chretien, ie Rearmement
moral se veut ouvert d des hommes de
toutes croyances dans un respect mutuei et
en vue d'un combat commun pour un avenir
meilleur.
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POUR

Afrique du Sud

UNE REMISE EN CAUSE

TOUS AZIMUTS

Nous avons regu, de passage a Paris, un Europeen en provenance d'Afrique du Sud
et qui y a sejourne de nombreuses annees. Soucieux de contribuer a faire evoluer la situation,
il y a cotoye noirs, blancs et metis qui sont au coeur des evenements et dont il a souvent su
gagner la conjiance. Nous Vavons interviewe tout en choisissant, pour des raisons evidentes de

securite, de lui garantir Vanonymat,

CHANGER: Depuis plusieurs mois,
chaque semaine am^ne son lot de morts
violentes en Afrique du Sud. Doit-on
s'attendre a une deterioration rapide de
la situation ?

- La violence est certainement de-

venue endemique, mais les noirs n'ont
pas, actuellement, les moyens de mener
une guerre ouverte. Des responsables de

I'ANC (African National Congress) en
exil m'ont dit que leur objectif se li-
mitait a poursuivre leur campagne de
harcelement avec des bombes par-ci par-
la et peut-etre quelques attaques ar-
mees.

- Vous voulez dire que les bombes
qui out commence k exploser en zone
blanche ne sont pas ie signe d'une nou-

MMli
A PROPOS DE LA LETTRE OUVERTE A OORBATCHEV

A la suite de la publication dans notre nu-
m^ro de f^vrler d'une lettre ouverte du Norv^-

gien Jens Wilhelmsen a M. Gorbatchev, nous
avons repu de M. Georges Mesmin, d^put^-
malre du XVI° arrondissement de Paris, une vi-
goureuse protestation dans laquelle il s'^tonne
que la redaction de Changer ait public ce texte
sans commentaire et ainsi laiss^ k penser que
I'auteur de la lettre exprimalt Ie point de vue de
la publication.

M. Mesmin trouve ce texte « masochiste pour
I'Occident» et m^me « trds dangereux pour
nos libertds ». «II suffit, done, ̂ crlt-ll, qu'un
Editorial de Communist alt parld de « perfec
tion morale » pour les rhembres du parti et
qu'un commentaire d'un quotldlen Indlen alt
pouss6 Ie bouchon jusqu'a parler de « rearme-
ment moral communlste » pour que M. Gor
batchev soit crddlt6 de toutes les mellleures

intentions du monde et qu'on lul suggere de
transformer sa campagne de « morallsatlon du
parti» en campagne unlverselle afin d'^van-
g^User I'Occident I

« Cecl me paralt aller un peu vlte en be-
sogne. Aucune condition prealable n'est po-
s^ pour que la bonne fol d'une telle campagne
soltprouv^.»

Aprds avoir enum^r^ diff^rentes raisons pour
lesquelles il estime qu'on ne peut faire
confiance aux Sovi^tiques, Ie d^put^ de Paris
se demande si la lettre serait inspire d'un hu

mour noir « qui paralt poindre lorsque [I'au-
teui] dIt:« O'est I'homme tout entier, la plandte
toute entldre qui ont besom d'une nouvelle
moralltd. Vous-mdme, M. Gorbatchev, et Ie
peuple sovldtlque pourrlez en etre les plon-
nlers » (sic)... f^als I'humour doit, pour se faire
reconnaltre, (en tout cas des Frangals, car un
Norv^len a peut-btre de la chose un sens plus
subtil) s'accompagner de quelques pointes
d'ironie. Or Ie texte est tel, dans son ingenuite
apparente, que la plupart des lecteurs Ie
prendront pour ce qu'il veut etre sans doute,
c'est-k-dire pour argent comptant. Et c'est cela
qui est dangereux, tres dangereux car cela
prepare les esprits d conslderer que Gorbat
chev n'a aucun effort d faire, aucun gage a
donner (...), aucune preuve a fournir, pour ap-
paraitre, s'll Ie veut, tout simplement en « fal-
sant campagne », comme un ami sincere de la
morale. »

Dans sa r^ponse a M. Mesmin, la redaction
de Changer reconnait volontiers qu'elle aurait
du prendre plus de distance avec Ie contenu de
cette lettre. Elle veut cependant voir dans ce
texte, malgr^ ses formules parfois maladroites
ou naiVes, une invite k approcher un homme
comme Gorbatchev sans lui imputer automati-
quement tous les crimes de ses pr^deces-
seurs et avec I'espoir, mdme t^nu, qu'ii pourrait
etre sensible a un autre langage que celui d'un
Occident se drapant dans sa superiorite mo
rale.

veile phase dans la lutte contre Fapar-
theid ?

- Peut-etre la cadence des explosions
s'accelerera-t-elle, mais cela restera li-
mite. Les services de renseignements
sont tres efficaces. Les realites memes

du developpement separe isolent les
poches de rebellion. Meme si celles-ci
se multiplient, on ne peut imaginer qu'il
en resultera un soulevement national.

Les chefs de la lutte contre I'apartheid
sont encore loin de mettre le pays a
genoux. Certains d'entre eux croient que
tout va exploser d'ici quelques annees
mais, pour ma part, je pense que cela
releve encore du reve. Ils esperent aussi
perturber en 1986 le fonctionnement de
I'education afin de rendre le pays in-
gouvernable. La encore, ils sont loin du
but.

- Comment expliquez-vous qu'il y ait
tant de victimes, chaque fois que les
forces de security interviennent ?

- Actuellement, la majorite des morts
violentes sont dues a des rivalites op-
posant divers groupements noirs entre
eux. Neanmoins, I'usage de la force par
les autorites montre que les droits de
I'homme passent apres la lutte pour le
pouvoir. Cette situation est comparable
a celle de I'Algerie lors de sa guerre
d'independance, de I'lrlande du nord,
du Nicaragua, de 1 'Afghanistan ou de
Chypre.

Les forces de securite ouvrent le feu

quand elles se sentent menacees. Les
jeunes hommes qui les composent ont
ete eleves depuis des generations dans
la peur de I'autre groupe. Quand une
douzaine d'entre eux se voient entoures

dans leur vehicule par deux mille noirs,
comme cela est arrive, ils prennent peur.
Bien que dans un cas precis, auquel je
pense, ils n'aient pas vraiment ete me-



naces, ils ont perdu le controle d'eux-
memes et se sont mis a tirer. La peur
engendre la brutalite, la peur non avouee
la cruaute.

Maintenant, il faut dire aussi que les
blancs utilisent une infime partie des
moyens dont ils disposent. Certains
blancs souhaiteraient ecraser toute op
position et ils le font quand ils le peu-
vent. Mais ceux qui determinent la
politique gouvernementale ne se sentent
pas libres en leur conscience d'agir ainsi.

«Si les membres du gouvernement
actuel etaient mis devant le choix de

renier le Christ ou d'etre executes, m'a
dit un ami afrikaner proche des milieux
dirigeants, je suis convaincu qu'un bon
nombre d'entre eux prefereraient etre
liquides. Paradoxalement, face aux
choix politiques qui se posent a eux, ils
cherchent au nom du realisme a adap
ter leur christianisme a ce qui preserve
leur interet. » II se passe la meme chose
en Occident pour un chef d'entreprise
qui se reclame dp la foi chretienne et
qui affirme cependant ne pas pouvoir
etre honnete en affaires. En Afrique du
Sud, tout apparait dans une lumiere
plus crue. On ne peut plus se cacher.

Cela dit, un nombre croissant de gens,
meme au sein des groupes les plus
conservateurs, parlent ouvertement de
I'exigence chretienne en matiere poli
tique. C'est notamment la position qu'a
prise M. Willie Esterhuyse, professeur
de philosophic a I'universite de Stellen-
bosch, dans un article public dans le
Sunday Times en novembre dernier. Or
cet homme, il faut le savoir, est conseil-
ler aupres de plusieurs ministres.

- On dit que la violence nait au fur
et a mesure que grandit i'espoir que les
choses peuvent changer. Peut-on encore
esperer une evolution en douceur ?

- Dans une situation de revolution,
les revolutionnaires gagnent toujours.
Cela veut dire qu'un programme de re-
formes par petits pas applique avec mo
deration et sans risque ne reussira pas
s'il s'appuie seulement sur la recherche
d'un interet mutuel bien compris.

Comme I'a dit Martin Luther King,
aucun de nous ne peut plus se permettre
de rester modere. II nous faut un en

gagement total a construire une societe
nouvelle, qui exige tout de nous-memes
et qui soit exprime de telle fapon qu'il
captive I'imagination des jeunes noirs et
des radicaux. Sans quoi, tous les reves
fallacieux de revolution ont le champ
libre pour occuper les esprits. On reve
de detruire le systeme etabli sans se
soucier de ce que Ton mettra a la place.
Une personnalite metisse du Cap,
Franklin Sonn, a mis en garde ses
compatriotes a plusieurs reprises : «II
est indispensable de preparer les nou-
velles graines autant que d'enlever les
mauvaises herbes. »

II est important egalement d'etre
clairvoyant sur ce qui motive les indi-
vidus et sur les forces au travail dans

la societe, clairvoyance qui decoule d'un
regard honnete et sans complaisance sur
ses propres motivations. Franklin Sonn,
a  ce propos, pose la question :
« Comment se fait-il que ceux qui, d'un
cote, semblent tout a fait competents
pour faire tourner les rouages de notre
societe apparaissent par ailleurs totale-

Noirs et blancs sont-ils vraiment condamnes a s'entretuer 7

Caricature parue dans le Journal sud-afrlcain Sunday Times.

ment aveugles sur ce qui anime les
hommes et par consequent sur les vrais
enjeux d'une negociation ? »

- Que se passera-t-il apres I'apar-
theid ?

- Ou bien nous verrons un systeme
autoritaire noir remplacer I'actuel sys
teme autoritaire blanc, ou bien nous
aurons un pouvoir qui ne sera pas jaloux
de ses prerogatives et qui fera verita-
blement passer les besoins des autres
avant son interet propre. Aucun sys
teme ne fonctionnera en Afrique du Sud
si les motivations qui animent les
hommes demeurent ce qu'elles sont au-
jourd'hui.

- Vous mettez en cause les motiva

tions des noirs autant que celles des
blancs ?

Oui, il y a certaines choses qu'il faut
savoir. Un ami m'a rapporte ce qu'il
avait vu dans une cite noire de Test de

la province du Cap, passee sous le
controle d'un comite cree pour la cir-
constance par la population. Ce comite,
qui chapeaute des comites de quartier,
remplace le conseil municipal noir qui
avait ete mis en place par le gouver
nement. Chaque fin de semaine, le
comite organise un meeting ouvert au
public au cours duquel on aborde les
problemes et on prend les decisions.
C'est de la qu'est partie I'initiative de
boycotter certains magasins tenus par
les blancs, mesure qui s'est revelee ex-
tremement efficace. Les groupes d'in-
terets blancs ont alors fait pression sur
le gouvernement pour qu'il donne plus
de chance aux noirs dans leur region.
Ils ont engage sur place des negocia-
tions avec les comites et ont obtenu un

accord qui, meme s'il a ete conclu par
interet, va plus loin que ce qu'offre le
gouvernement.

II y a un autre aspect a ces comites.
Les plus ages dans leurs rangs - c'est-
a-dire ceux qui ont plus de dix-huit ans
- sont soucieux du peu de controle qu'ils
exercent sur les tout jeunes, car ceux
qui appliquent les decisions et prennent
sur eux d'administrer la justice ont entre
douze et seize ans.

Deux exemples : Un policier noir, res-
ponsable de quelques actes de cruaute,
a ete capture par ces jeunes milices qui
lui ont administre le traitement du pneu
enflamme autour du cou et qui, en at
tendant que mort s'ensuive, ont danse
autour de lui en chantant des chants de

liberation. Leurs aines s'interrogent sur
les monstres qu'ils ont engendres.



Les exc4s

des manifesiants

noirs, surtout des plus jeunes
d'entre eux,

ne peuvent qu'aggraver
la cruaute et la brutallte

des forces de I'ordre

blanches.

Notre photo: les funerallles
d'une mllltante dans la

«township » de Craddock.

PHOTOS : Brackle: pp. 11
et 12 ; Odier: p. 6 ;
Sprang : p. 13 ; Sygma:
p. 5.
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Certains de ces groupes d'adolescents
ont decide d'eliminer I'ivrognerie. Toute
personne trouvee en etat d'ebriete subit
le traitement qui consiste a attacher du
plastique aux doigts et aux pieds de la
victime et a mettre le feu. Cette deci

sion a ete remise en cause lors d'une

reunion de comite, certaines personnes
la trouvant trop brutale. Mais des
femmes presentes ont souhaite le main-
tien de la mesure, affirmant que, pour
la premiere fois, elles etaient debarras-
sees de I'ivrognerie de leurs maris.

L'inquietude subsiste neanmoins pour
I'avenir. Certains de ces jeunes preco-
nisent une politique excluant les blancs
et veulent s'en prendre maintenant a
leurs zones d'habitation, ce qui fait
craindre aux plus ages une riposte mus-
clee des forces de securite, qui serait
d'une brutalite que ces jeunes sont loin
d'imaginer.

- Les sanctions prises par les pays
occidentaux favorisent-eiles revolution

de la situation sud-africaine ?

- Les sanctions jouent incontestable-
ment un role. Maintenant, est-ce en
etant stirs de son bon droit, en montrant
du doigt, en condamnant et en isolant
un partenaire difficile qu'on I'aide le
mieux a changer ? Je suis convaincu
que si Ton remplaqait les quatre mil
lions de blancs sud-africains par quatre

millions d'Europeens, la situation res-
terait la meme. Peut-etre d'ailleurs pro-
jetons-nous sur I'Afrique du Sud notre
culpabilite d'Occidentaux a propos de
notre passe colonial.

Quoiqu'il en soit, les sanctions nous
obligent a prendre position. Un boycot-
tage total, qu'on le veuille ou non, est
un encouragement a la revolution dans
le sang car il favorise le chomage et
une frustration croissante parmi les
noirs, les amenant ainsi a choisir la
violence. Cela coupe I'herbe sous les
pieds des reformateurs au profit des ex-
tremistes des deux bords.

II faut se souvenir des sanctions ap-
pliquees a la Rhodesie (aujourd'hui le
Zimbabwe), alors que celle-ci etait
beaucoup plus fragile economiquement.
Elles I'ont contrainte a creer sa propre
Industrie pour subvenir a ses besoins, ce
qui a fait dire a un ministre d'un Etat
africain en visite au Zimbabwe peu
apres I'independance : « Si les sanctions
produisent de telles entreprises, nous
devrions tous subir le meme traite

ment ! »

Peut-etre y a-t-il moyen d'exercer des
pressions selectives. Par exemple :
« Nous sommes prets a intervenir dans
tel secteur de I'education si vous etes

prets a changer telle et telle chose. » On
a besoin de la carotte et du baton. Mais

cela demanderait un certain desinteres-

sement de la part de nos investisseurs.

- Qu'avez-vous vraiment cherche a
faire en Afrique du Sud ?

- Le but que nous poursuivions, mes
amis et moi, n'etait pas d'eviter la vio
lence. Celle-ci sevira de toutes faqons
longtemps encore. La liberation vien-
dra, mais ce qui m'inquiete c'est ce qui
suivra. Nous avons essaye de constituer
un groupe d'hommes et de femmes de
toutes races qui soit assez solides pour
permettre a I'Afrique du Sud nouvelle
dont nous revons tous de voir le jour.
Dans la situation troublee que nous
connaissons aujourd'hui, il est plus im
portant de se concentrer sur la consti
tution d'un tel groupe que de chercher
a eteindre les feux qui s'allument ici et
la. Qu'on ne nous colle pas I'etiquette
de reconciliateurs! Nous luttons pour
le changement maximum : pour que des
hommes aient le courage de faire le
necessaire alors qu'il serait plus confor-
table pour eux de se mettre en position
de retrait; pour que des hommes se
battent avec les mains et le coeur purs
meme si certains d'entre eux estiment

devoir s'engager dans la lutte armee.

Propos recueillis par
FREDERIC CHAVANNE
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Une vue des Minguettes. Une classe de I'ecole Paul Langevin.

L'ECOLE, UN CREUSET
DE LA FRANCE PLURIETHNIQUE

Certains Frangais appellent de leurs
vceux I'emergence d'une France plu-
riethnique et pluriculturelle. D'autres
mettent en garde leurs compatriotes
centre la « libanisation » de I'hexagone.
Entre ces deux extremes, 11 est malaise
d'extrapoler ce que sera vraiment la
France de demain. Du moins peut-on
chercher une part de la reponse la ou
les jeunes font, toutes races confondues,
I'apprentissage de la vie.

C'est aux Minguettes, une zone par-
ticulierement sensible de Venissieux,
dans la banlieue sud de Lyon, que nous
sommes alles interroger les responsables
de deux etablissements scolaires.

A la question « A partir de 1'expe
rience quotidienne de votre etablisse-
ment, etes-vous optimiste pour I'avenir

LES MINGUETTES

Qu'est-ce que les Minguettes ? Un plateau
d'un kilometre carre, une ZUP (zone a urba-
niser en priorite, selon la terminologie des plans
d'occupation des sols) construite a la fin des
annSes soixante, au moment ou le centre de
Lyon se renovait, provoquant un d^placement
des populations les plus pauvres vers la pe-
ripherie. Des grands ensembles - 9.000 lo-
gements - qui ont pousse comme des
champignons, avec les materlaux et les pro-
cedes de construction les plus dconomiques,
sans structure d'accueil ou de vie communau-

taire. Les premiers habitants, souvent des
Franpais d'origine ruraie, voyaient dans ieur
installation aux Minguettes une transition vers
i'achat du pavilion de banlieue. Vers le milieu
des anndes 70, les tours se vident, laissant en

de la France ? » les reponses sont plutot
positives. Pour M. Delay, principal du
college Paul Eluard, si cela marche bien
avec les jeunes de quinze ans, pourquoi
est-ce que cela ne marcherait pas lors-
qu'ils en auront trente ? Et d'ajouter :
« Lorsque j'etais jeune, on pouvait en
tendre des Lyonnais s'ecrier : on va cas-
ser de I'Armenien a Decines !

Aujourd'hui, les Armeniens sont par-
faitement integres. II pent en etre de
meme avec les Maghrebins. »

Patrick Laxenaire, animateur dans ce
meme college - un statut presque unique
en France - estime qu'il y a maintenant
parmi les jeunes immigres une prise en
charge politique. Un jeune d'origine
maghrebine, age de vingt-cinq ans, lui
disait recemment : « Aux prochaines

majorite une population sociaiement defavo-
risee et en grande partie d'origine 6trangere.
Les difficuitds economiques grandissant, ia
ZUP deviant synonyme de chomage, d'insa-
iubrite, de deiinquance, signe avant-coureur
de I'ete 1981, qui verra s'affronter forces de
police et bandes de jeunes. Tout a coup, ia
France politique comprend i'urgence du pro-
bleme, mals ia renovation d'une teiie zone se
heurte a d'enormes difficuites. Ce n'est qu'a
partir de 1983 que commence timidement,
quartier par quartier, immeuble par immeuble,
ce qu'on appeilera ia reconquete des Min
guettes. Ce qui est encore loin d'etre realise.
Mais ia voiontd politique existe aujourd'hui:
preuve en est ia convention signee ie 14 fe-
vrier entre la ville de Venissieux, I'Etat et ia

Communaute urbaine de Lyon pour une meii-
ieure integration du quartier dans i'aggiome-
ration et pour une amelioration de son tissu
social.

elections, je vote ! Comme ga, si celui
qui est elu est un idiot, j'aurai au moins
pris mes responsabilites. » Et M. Laxe
naire ajoute : « On n'entendait pas cela
il y a cinq ans. »

Une generation sacrifiee

M. Gurreri, directeur d'une des deux
ecoles du groupe scolaire Paul Lange
vin, affiche un optimisme un pen plus
reserve : «II y aura forcement, sinon
une generation sacrifiee, du moins une
periode transitoire, des contraintes tres
dures, comme celle d'exercer des pro
fessions ingrates. En revanche, les en-
fants qui sont aujourd'hui en maternelle
auront des perspectives d'avenir, si nous
leur donnons la possibilite de resoudre
au fur et a mesure les problemes aux-
quels ils seront confrontes. Je crois que
I'ecole est en train de mettre en place
les moyens necessaires.»

Cette confiance mesuree, mais reelle
malgre tout, il faut la replacer dans le
contexte de ces ecoles il y a deux ou
trois ans. Au college, c'etait pratique-
ment une situation de non-fonctionne-

ment. Un absenteisme considerable. Des

eleves qui venaient sans cahiers, sans
livres, sans crayons. Un effectif qui fon-
dait au rythme du depeuplement d'un
quartier vieillissant mal.

A I'ecole primaire, les tensions etaient
grandes. En 1983, les eleves assistaient
quotidiennement aux affrontements
dans la rue. Experience traumatisante
pour eux comme pour leurs enseignants.
On pouvait entendre des enfants dire a
leur maitre : « Je vais faire bruler votre

voiture par mon grand frere. »



Des dispositifs d'aide
Quels ont ete les remedes ?

D'abord, le classement de ces ecoles
en « zone d'education prioritaire »
(ZEP), dispositif mis en place en 1981
pour aider les ecoles situees dans des
quartiers sensibles. Pour I'ensemble des
Minguettes, cela a represents un apport
equivalant a 24 creations de postes, en-
tramant d'ailleurs I'octroi d'aides sup-
plementaires de la mairie et d'autres
administrations. « Le classement ZEP,
ce n'est pas la panacee, remarque M.
Gurreri. Cela ne supprime pas I'echec
scolaire, mais cela nous a permis d'in-
dividualiser I'enseignement et d'accor-
der une consideration particuliere aux
Sieves en difficultS. Cela leur redonne
leur dignitS.»

Au college, le classement en ZEP a
permis la crSation d'un poste de docu-
mentaliste, la mise en place d'heures
supplSmentaires apres 16 heures et la
possibilitS de confier tous les enseigne-
ments a des spScialistes de leur disci
pline, ce qui n'est hSlas pas toujours le
cas dans les colleges. Mais surtout le
college profite des maintenant, par
contre-coup, des moyens supplSmen
taires allouSs au primaire. « Nous avons
pour la premiere fois, constate M. De
lay, des classes de 6® intSressSes, intS-
ressantes et appliquSes.»

Le deuxieme SlSment positif a StS
I'ouverture des Stablissements vers le

quartier. Pour le college, c'est un des
points essentiels du projet d'Stablisse-
ment a la conception duquel ont StS
associSs enseignants, parents d'Sleves,
personnel d'encadrement et interlocu-
teurs extSrieurs (mairie, travailleurs so-
ciaux).

L'ouverture, c'est un portail ouvert
(qui ne veut pas dire absence de
controle), I'organisation de manifesta
tions, expositions et soirSes centrSes sur
les pays d'origine. Un film vidSo sur le
college a StS dSja prSsentS vingt fois
dans le quartier. Des cours d'alphabS-
tisation sont donnSs dans les locaux du

college, comme c'est le cas aussi pour
I'Scole Paul Langevin. Une fois par tri-
mestre, enseignants et parents se
concertent afin que les premiers puis-
sent apprShender I'enfant dans sa di
mension sociale et familiale et les

seconds comprendre mieux les finalitSs
du projet Sducatif. L'animateur que
nous avons citS prScSdemment travaille
a mi-temps au college et a mi-temps
dans le quartier. Se situant hors hiSrar-

chie scolaire, sans role repressif, il a su
se faire accepter par les enfants et cap-
ter leur confiance. Enfin une quinzaine
de professeurs participent, contre une
modeste retribution, a des actions d'aide
aux eleves en difficulte organisees en
dehors du college, au centre social du
quartier, ce qui leur permet de connaitre
les enfants dans une ambiance diffe-
rente. Les eleves peuvent y interpeller
les adultes, qu'ils soient professeurs,
travailleurs sociaux ou parents.

La renovation

des quartiers

Le troisieme element positif a ete,
pour I'ecole primaire, I'effort de reno
vation du quartier, qui s'est traduit par
la creation, grace a quatre families dy-
namiques, d'une association qui est au-
jourd'hui presidee par un etudiant
marocain et a reussi a creer de nou-

veaux rapports entre les adultes et les
jeunes. D'autre part trois commissions
de quartier ont ete mises en place dont
I'une s'occupe de la vie sociale, la se-
conde d'environnement et la troisieme

d'attributions des logements. Cette der-
niere etudie soigneusement, allee par
allee, les demandes de logements de
telle sorte que soit favorisee I'integra-
tion sociologique.

Le quatrieme element est plus im
ponderable. II s'agit tout simplement de
I'attitude de fermete adoptee par la
nouvelle direction du college. « Le gros
probleme des enfants de la ZUP, re
marque le principal, c'est qu'ils n'ont
pas de limites. Or ils desirent qu'on leur
en trace. En ce sens, le college est de-
venu pour eux un havre de paix. » Une
expression qui prend tout son sens lors-
qu'on sait qu'il etait, il y a quelques
annees, le theatre de la violence et du
racket. « Nous n'avons jamais eu a reu-
nir le conseil de discipline, me precise
M. Delay. Le racket, qu'il soit d'ordre
financier ou intellectuel (« Fais mes de
voirs ou je te casse la gueule »), a main-
tenant disparu. Un climat a ete etabli
dans lequel il n'y a plus ni peur ni
silence.

On sait que le plus gros probleme des
jeunes immigres est I'echec scolaire. II
y a une deperdition certaine puisqu'a
I'ecole primaire Paul Langevin les im
migres representent 55,6 % des eleves
alors qu'au college tout proche, ils ne
sont que 35 %.

Mais les chefs des deux etablisse-

ments restent optimistes. « Les jeunes

immigres peuvent reussir a I'ecole pri
maire aussi bien sinon mieux que les
autres, affirme M. Gurreri. Ce n'est pas
une question de culture. Les difficultes
ne naissent pas de la culture d'origine,
mais des problemes sociaux existant
dans les families.

« Dans ma propre classe, mes deux
meilleures eleves sont une Frangaise et
une Algerienne. Nous avons dans notre
ecole un jeune Algerien dont le niveau
de vocabulaire s'eleve largement au-
dessus de celui des autres.

« Je place beaucoup d'espoir dans les
maternelles, qui ont pour role de socia-
biliser I'enfant, de I'aider a depasser son
egocentrisme. »

Reussite sociale

« Si certains jeunes immigres sont ef-
fectivement en situation d'echec sur le

plan scolaire, remarque pour sa part le
principal du college, ils sont pour la
plupart en situation de reussite sociale
et urbaine en ce sens qu'ils sont habi
tues, des I'age de 13-14 ans, a se de-
brouiller dans les institutions du quartier
ou de la ville: ils font souvent des de

marches pour leurs parents a la securite
sociale ou a la mairie, et il faut prendre
en compte ces facultes dont ne sont en
general pas dotes leurs camarades fran-
gais. C'est pourquoi ils cooperent faci-
lement avec des adultes dans tout ce

qui, au college Paul Eluard, est cogere :
organisation de classes de plein air, ac
tions sportives, resolution des problemes
qui surgissent. Chaque classe elit d'ail
leurs quatre delegues qui ont chacun
leur fonction bien determinee : contacts

avec I'administration, foyer socio-edu-
catif, relations avec le centre de docu
mentation et d'information. Les eleves

ont d'autre part la possibilite d'une
heure hebdomadaire de concertation

entre eux, mais ils doivent y inviter au
moins un adulte de I'etablissement ou

un parent.»

On ne pent certes encore tirer des
conclusions definitives de ces expe
riences en cours. Toujours est-il que
dans une des zones les plus difficiles du
territoire frangais, on a vu en deux ou
trois ans le climat s'ameliorer du tout

au tout dans ces deux etablissements.

II reste a voir si cela se repercutera sur
les resultats scolaires. Mais les exemples
cites montrent bien que ce n'est pas la
seule donnee a prendre en compte.

JEAN-JACQUES ODIER



(1) Frank
Buchman, a life,
par Garth Lean,

Editions

Constable,
Londres.

Nous avons presente dans notre numero de novembre 1985 la biographle de Frank Buchman, le
fondateur du Rearmement moral, qui venait de paraltre en Angleterre^'. Cet ouvrage de pres de
600 pages relate de fagon tres foulllee la vie de ce meneur d'hommes humble et audacleux, ami
des grands de ce monde et des gens les plus simples, animateur d'un courant plus que d'un mou-
vement.

Entre 1916 et 1919, Frank Buchman avalt partlcipe au travail des missions protestantes en Chine.
De ces annees souvent difflclles II avalt retenu des enselgnements quI le marquerent pour toute sa
vie: pourrait-on amener une personne a la fol sans que se produise un changement au niveau de
ses mobiles les plus profonds 7 Comment ce changement pouvalt-ll influer sur la destinee d'une
nation 7

C'est a cette epoque que le message de Buchman, quI avalt alors quarante ans, s'est« cristallise »,
selon le terme de son biographe.

Premiers princlpes («first principles »), tel est ie litre du chapitre de cette biographle qui suit celui
consacre a I'experience chinoise de Buchman et dont nous pubiions dessous un resume entrecoupe
de quelques extraits significatifs.

PHILIPPE LASSERRE

LE CHRISTIANISME PRATIQUE
DE FRANK BUCHMAN

La certitude

que le
changement
de quelques

personnes

peut changer
le climat

entier d'une
institution.

«Le message n'etait pas nouveau, precise
Lean, ii avail en fait pres de deux miile ans d'age,
mais I'experience et la personnalite de Buchman
I'ont amene a en mettre en valeur certains as

pects piutot que d'autres. Sa fagon de formuler
ce message aiiait evoluer avec les defis du jour;
mais ies racines devaient rester les memes. »

Ainsi la formation theoiogique assez classique
regue par Buchman (souverainete divine, reaiite
du peche, besoin pour I'homme de s'abandonner
a Dieu, sacrifice redempteur du Christ, impor
tance de ia priere et du temoignage personnel)
lui avait laisse des convictions de nature piutot
intellectueiie. « J'etais comme sorti d'un moule,
devait-ii dire plus tard, le moule d'un seminaire
theoiogique conservateur. J'etais cense savoir
faire une predication, mais je ne connaissais pas
ies hommes et je ne savais pas comment les ai
der. »

Quelques experiences tres reeiles vecues a
Phiiadeiphie, notamment durant les annees ou il
y anima un foyer pour jeunes gargons demunis
puis, plus tard, comme aumonier de I'universite
de Penn State, allaient changer tout cela.

« II accordait toujours une valeur universelle a
ses propres decouvertes spirituelles, ecrit Lean.
Apres avoir fait I'experience fondamentale du
pardon, ii cessa definitivement de penser qu'un
etre humain, aussi corrompu qu'il puisse etre, soit

hors de portee de ia grace qui I'avait gueri lui-
meme de ses haines et de son arrogance. »

II avait done acquis ia certitude que I'on pou-
vait compter sur Dieu, que la foi et la priere per-
mettaient de resoudre des probiemes precis, que
ies individus pouvaient changer du tout au tout
et que, par le changement de quelques per
sonnes, le climat entier d'une institution pouvait
changer. En Chine, il avait commence a entrevoir
que cela pouvait influer sur le sort de nations
entieres. Cette perspective, tres nouvelie dans
ies milieux Chretiens de son epoque, mettait
Buchman devant un defi enorme, que peu de ses
contemporains avaient ose relever directement.

Priere a double sens

Autre experience decisive pour Buchman, sus-
citee par une simple question posee par un ami
(prenait-il le temps cheque jour de demander a
Dieu ce qu'ii devait faire ?): ia decouverte per-
sonneile d'une discipline ancestraie, ceiie qui
consiste a faire silence devant Dieu. De ce jour,
il prit I'habitude de reserver une heure matinale
a la « priere a double sens » evoquee par Henry
Wright, un ami de Buchman, professeur a Yale.
Pour Wright, des « pensees lumineuses » pou
vaient etre donnees par Dieu a i'homme, a condi
tion que « le recepteur humain soit assez propre



pour les capter ». Pensees que Wright notait
dans un calepin qu'ii portait toujours sur lui.

L'ecoute, pour Buchman, devint alors une pra
tique essentielle. « Ecoutez sans hate, disait-il en
1917, pour que Dieu ait vraiment le temps d'im-
primer sa pensee dans votre esprit. Pour moi, le
petit matin, a cinq heures ou meme plus tot, est
le meiileur moment. Je suis eveille et conscient

de la presence divine. Parfois, je pergois une
serie de pensees lumineuses sur ce que Dieu
attend de moi ce jour-la. Parfois, c'est la paix
interieure qui m'envahit, puis une ou deux pen-
sees importantes me viennent. Parfois encore,
j'eprouve le besoin d'interceder en faveur de
telle ou telle personne. Chaque fois, cela enleve
de ma vie le fracas, la tension, les soucis. »

«Ce type de communication avec Dieu,
commente le biographe de Buchman, les saints
I'avaient pratique depuis toujours. Buchman etait
persuade que cela etait « accessible a chacun ».
L'ecoute de Dieu ne pouvait « se limiter a un
petit nombre, avait-il dit. C'est la chose la plus
saine, la plus normale que Ton puisse faire. (...)
Elle vous permet de prendre conscience que,
devant Dieu, vous n'etes rien. »

« Mes observations cliniques a [I'universite de]
Princeton et ailleurs, ecrivait Frank Buchman en
1920 a I'un de ses tout premiers collaborateurs,
m'ont totalement convaincu qu'il est possible a
des nouveau-nes en Christ de vivre cette expe
rience. Je voudrais pouvoir la mettre a la dis
position des multitudes qui ont faim et soif de
cette verite toute simple (...). Ce n'est pas une
question de temperament. II s'agit plutot de vou-
loir etre comme des petits enfants. Nous avons
vecu dans une telle pauvrete spirituelle que la
chose la plus simple nous choque et nous paralt
bizarre. »

Garde-fous

Et le biographe de commenter: « Buchman se
rendait bien compte que celui qui souhaite se
mettre a l'ecoute de Dieu avait besoin de garde-
fous. L'homme sait si bien vivre dans le leurre I
De plus, certains des personnages les plus dan-
gereux de I'histoire n'avaient-ils pas proclame
que leur volonte emanait de la volonte divine ? »
Buchman proposait done un test en six etapes :
etre pret a obeir; tenir compte des circons-
tances; comparer les pensees regues aux cri-
teres normaux les plus exigeants que I'on
connaisse ; les comparer aussi a I'enseignement
de la Bible ; chercher le conseil d'amis desirant
eux aussi faire la volonte divine et avoir la sa-
gesse d'attendre si I'ami consulte exprime un
avis defavorable; enfin se tier aux enseigne-
ments de I'Eglise.

« Ces criteres moraux auxquels Buchman se
referait allaient occuper une place capitale dans

sa vie et dans son enseignement poursuit
Lean. Ils devinrent pour lui I'unite de mesure de
sa vie quotidienne (...), I'instrument d'une de
marche essentiellement pratique. Ce qui I'inte-
ressait le plus, c'etait le « comment » : comment
la vie dans la foi pouvait etre comprise par le
debutant comme par le croyant de toujours.
L'honnetete, la purete, le desinteressement et
I'amour, chacun, quel que soit son niveau intel-
lectuel, pouvait s'en servir pour mesurer sa vie.
Flanques de I'adjectif «absolu », ces criteres
fixaient a l'homme un but inatteignable, ce qui
presentait un double avantage : cela empechait
le croyant honnete de se contenter du deuxieme
choix ou du relativisme qui pousse a ajuster ses
criteres de vie a I'ambiance environnante; et
cela fixait la barre si haut que quiconque es-
sayait de vivre selon ces criteres etait bien oblige
de se tourner vers Dieu pour le pardon, la grace
et la force necessaires. Au cours des annees,
Buchman se montra de plus en plus convaincu
que le christianisme « avait besoin d'une ossa-
ture-morale », que la spiritualite ne pouvait pas
etre separee des imperatifs moraux. »

Pour Buchman, ces criteres etaient tout sauf
une regie de vie. II avait horreur des gens qui
essayaient de vivre machinalement un christia
nisme de regies. De ses compagnons, il attendait
qu'ils vivent « par la croix », ce qui voulait dire
pour lui I'abandon volontaire de tout ce qui n'etait
pas conforme aux exigences du Christ, I'aban
don de sa volonte a celle de Dieu, I'acceptation
quotidienne du pardon et de la guerison. Comme
il y voyait un acte libre, une fagon de vivre de-
liberement choisie, les regies devenaient inutiles
et le danger de verser dans les erreurs des
sectes disparaissait.

A Yale, ou il allait regulierement ecouter Henry
Wright, Buchman, comme tous les autres audi-
teurs, pouvait voir en permanence affichee au
tableau la phrase suivante : « Le monde attend
de voir ce que Dieu peut faire pour et par celui
dont la vie Lui est entierement donnee. »

«II m'a fallu six semaines pour me laisser
convaincre par ces lignes et pour m'y sou-
mettre », devait dire Buchman plus tard. II semble
en effet que c'est a la suite de cette demarche
qu'il a acquis sa formidable perseverance, malgre
les echecs qu'il allait subir au cours des ans.

« Changeurs de vie »

D'ou la passion qui a anime Buchman toute
sa vie : « Tourner les individus et les nations vers

Ecoutez sans

hate pour
que Dieu ait
vraiment le

temps
d'imprimer
sa pensee

dans votre

esprit.

(2) Buchman, pour qui Ils n'6talent que la traductlon
de la substance du sermon sur la montagne, ne les avait
pas invent6s lui-meme. Ils les tenalt du professeur Wright,
qui les mentlonnalt dans un de ses llvres.

Celui qui
souhaite se

mettre a

l'ecoute de
Dieu a

besoin de
garde-fous.



Dieu ». En 1919 paraissait un petit ouvrage ou
^talent resum^es les id^es de Buchman. Intitule
Soul Surgery (« Chirurgie des Smes »), I! pr^sen-
tait une Id^e simple, mais revoiutionnaire: pour
que ia conversion d'un etre soit vraie, ii faiiait
qu'elle atteigne et transforms ies zones ies plus
profondes de ia personnaiite, ia racine des mo
biles et des d^sirs.

Autre ^i^ment essentiel de liberation, dans
i'esprit de Buchman: etre pr§t S faire acte de
restitution. De Chine, en 1919, ii avail ecrit d la
direction des chemins de fer de Pennsylvanie et
d d'autres personnes vis-a-vis desqueiies ii sen-
tait qu'ii devait reparer des torts passes.

Le

chnsUamsme
a besoin

d'une

ossature

morale. La
spirituality

ne pent pas
itre siparie

des
impyratifs
moraux.

«Trop souvent dans une conversion,
comments Garth Lean, ies probi^mes fonda-
mentaux d'un homme ou d'une femme restent

intacts. On se contents de i'entendre se declarer

« sauve », comma I'on disait aiors - « n^ d nou-
veau », pour utiliser le jargon d'aujourd'hui -,
adherer d un groups reiigieux, prononcer a pro
fusion is nom du Christ, voire devenir un g^n^-
reux donateur de teiie Eglise ou institution
reiigieuse. Soul Surgery visait d etudier la fagon
d'amener ies autres a connaitre une experience
de changement qui aiiie assez profond. (...). Ce
« changement de vie », (« life-changing »), seion
ia formula de Buchman, ne pouvait se reduire a
une simple technique. Cast Dieu qui change un
§tre; is travail du « changeur de vie » ne peut
se faire que sous Sa direction, sans iaqueile ia
sensibilite et ia souplesse necessaires sont im-
pensabies. De plus, un diagnostic juste n'est pas
seulement affaire de psychoiogie. « Dieu, disait-
ii, peut vous reveler is diagnostic du mai qui
frappe ia personne a qui vous avez a faire. »

Ce travail ne peut se faire que de maniere
confidentielle, « entre quatre yeux ». Souvent, is
« changeur de vie » doit commencer par parier
en touts honnetete de ce que sent ses propres
problemes, ou de ce qu'iis ont et^, de ce qu'ii
lui a ete is plus difficile d vaincre en iui-m&me.
Car c'est cette demarche qui donne a i'autre is
courage de s'ouvrir sur ce qui iui pese le plus.
Buchman devait constater que, is plus souvent,
c'^taient ies problemes sexueis qui troubiaient
is plus ies gens et ii n'avait pas peur d'entrer
dans ce domains que peu d'hommes, d part
Freud, mais sous un angle totalement different,
osaient aborder A cette epoque. Pour iui, c'^tait
un des domaines ou ia voiont^ humaine pion-
geait ses racines ies plus profondes et ou la
ciart^ et I'esprit de decision ^talent is plus ne
cessaires pour permettre A un etre de trouver ia
liberation personneiie.

Toujours consequent avec lui-meme, Buch
man avait compris, que, pour etre en mesure
d'aider d'autres, ii lui faiiait mener une vie de
purete. « Je ne peux pas me permettre de me
iaisser prendre par ia moindre parole ou image
tant soit peu suggestives, devait-il dire, ii me
faut etre antiseptique. Pas question de jouer au
bord du precipice. »

Face au relativisme moral

Au iendemain de ia premiere guerre mondiale,
ecrit Lean dans ia conclusion de son chapitre,
i'optimisme qui caracterisait Buchman etait bien
necessaire. Touts guerre entrains une grave de
gradation morale, mais ceiie-ci avait sape pro-
fondement ies convictions spirituelies et ia morale
traditionneiie. Au debut des annees vingt, sou-
iigne i'historien Paul Johnson, ia croyance
commenpa A se repandre, et ce pour la premiere
fois dans de iarges couches de ia population,
« que i'absoiu n'existe plus, ni dans is temps ni
dans i'espace, ni dans le bien ni dans le mai, ni
dans ia connaissance ni dans ies vaieurs ». Une

croyance qui coTncidait - ou en decouiait-eiie ?
- avec!'acceptation quasi generals du freudisme
et is fait que is leninisme, fonde sur I'atheisme
et sur une morale pour is moins relative, domi-
nait une des plus grandes puissances mondiaies.
L'ere du relativisme avait commence. Comme

devait is remarquer William Hocking en 1938:
« La superficiaiite de la pensee occidentals peut
se mesurer a ceci: eiie volt une marque d'ar-
rogance dans le fait d'accepter I'absoiu et une
marque d'humilite dans le fait de n'accepter que
des criteres reiatifs. En reaiite, ce devrait etre
exactement le contraire. Seui I'absoiu maimene

notre orgueii. » impregnant i'art et la iitterature,
le relativisms penetrait tous les aspects de la
vie, is secuiier comme is reiigieux. Buchman,
avec ses convictions rejetant tout compromis,
aiiait se retrouver de plus en plus A contre-
courant. Ii en fut ebrani^, mais jamais detourne
de son objectif.

Un objectif tout d fait positif. Jamais Buchman
n'organisa de manifestation contre quoi que ce
soit, jamais ii ne denonga qui que ce soit en
public. Face a ia difficulte, ii exprimait sa foi que
Dieu pouvait changer ies dtres. Pius la situation
mondiale sembiait s'aggraver a ses yeux, plus ii
faiiait concentrer toutes ies forces disponibles
sur les individus. Au fur et a mesure que le siecle
avanpait et que le relativisms moral se manifes-
tait dans touts sa puissance, ii se sentait davan-
tage pouss6 A former une «force mondiale »
d'hommes et de femmes « se laissant diriger par
Dieu ».
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DES PONTS
SUR LE BOSPHORE

Du 22 Janvier au 22 fevrier, Thomas Brtickle, de Stuttgart, et Charles Aquilina,
un ami maltais, se sont rendus en Turquie a Tinvitation d'un etudiant rencontre a
Caux en 1985. Us faisaient la decouverte d'un pays qui reste un peu le mal-aime de
('Europe, ce que les Turcs ressentent cruellement.

CHANGER : Comment avez-vous ete

accueillis en Turquie ?

T.B.: Turgay, qui nous a invites, est
etudiant mais il travaille en meme

temps, pour gagner sa vie, dans une
fondation privee. Sa femme travaille
aussi, et ce sont ses parents qui s'oc-
cupent de leur petite fille.

Malgre les difficultes financieres,
Turgay a ete le plus prevenant des
hotes : 11 ne nous a laisse pratiquement
aucune chance de payer nous-memes
nos deplacements ou quoi que ce soit.

II voulait nous faire rencontrer un

nombre maximum de ses amis dans dif-

ferentes universites. Nous avons ainsi

pu parler a de nombreux groupes d'etu-
diants, de maitres-assistants et de pro-
fesseurs.

- Avez-vous eu des difficultes a vous

comprendre avec les jeunes Turcs ?

T.B.: Oui, bien sur, mais nous avons
beaucoup appris egalement.

Par exemple, que les Turcs n'aiment
pas blesser leur interlocuteur. Cette
courtoisie orientale a meme ete une

source de tensions entre nous et Turgay.
Au debut de notre sejour, il organisait
nos activites le plus souvent sans nous
consulter. 11 nous emmenait ici et la et

nous n'avions alors qu'a parler du Rear-
mement moral! Lorsque nous lui de-
mandions de nous associer a ses

reflexions et decisions, il elucidait la
question en disant: c'est notre faqon de
faire, c'est une difference culturelle entre
nous et vous. Un jour, j'ai explose et je
lui ai dit que ga ne pouvait pas durer
et qu'il faudrait changer nos habitudes
de travail. Nous ne nous sommes plus
parle jusqu'au soir.

Le lendemain, je me suis excuse de
m'etre fache et nous avons commence

a discuter ; Turgay a notamment dit:

« J'ai manque de droiture. Je crois
que nous, Turcs, qui avons toujours hor-
reur de faire ou de dire quoi que ce soit
qui puisse deplaire a notre interlocu

teur, devons faire I'effort d'introduire
plus de rectitude dans nos relations avec
les autres. » Par cette experience notre
amitie s'est approfondie et j'en suis re-
connaissant.

- Quelles sont les preoccupations des
jeunes en Turquie ?

T.B.: Les amis de Turgay nous out
dit combien ils etaient preoccupes par
la secularisation trop poussee de la so-
ciete turque. Nombreux sont les Turcs
qui s'occidentalisent totalement, dans
un sens materialiste et avec un esprit
de consommateur, et qui se coupent de
leurs racines culturelles et spirituelles,
ce qui cree un vide spirituel dangereux.

L'histoire de Kbksal, un ami de Tur
gay, est, a ce titre, exemplaire.

Pendant plusieurs annees, Koksal a
joue de la guitare dans les dancings.
Une nuit, en rangeant son instrument,
une pensee lui vint: « Que dirait Dieu
de ce que tu fais, s'il venait a passer
par ici ? Quel service rends-tu a I'hu-
manite en jouant de la guitare dans un
lieu ou Ton ne fait que danser et boire ? »
11 a alors pris conscience du vide de sa
vie et de celle de ses collegues musi-
ciens. 11 a arrete ce travail et repris
I'ecole. Aujourd'hui, apres des etudes
superieures, il est responsable d'une so-
ciete de production et de diffusion de
cassettes video a but ethique ou reli-
gieux.

11 a d'ailleurs filme une interview de

nous deux sur le theme: «Le Rear-

mement moral et le role de la famille

dans les societes occidentales industria-

lisees. »

- Avez-vous pu aborder certaines des
questions epineuses qui concernent la
Turquie dans le cadre international,
comme par exemple les relations avec
la Gr^ce, la question armenienne, ou
encore la question kurde ?

T.B.; 11 y aurait beaucoup a dire sur
ces questions, notamment sur les sen
timents qu'eprouvent les Turcs a force
d'etre toujours sur le banc des accuses.

•V ^
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Turgay et Charles Aquilina

au parlement de Strasbourg ou ailleurs.
Nous ne voulions pas engager un dia
logue politique permanent. Toutefois,
nous avons trouve des signes d'espoir,
comme lors de notre rencontre avec ce

couple qui nous a parle des relations
helleno-turques. 11s veulent faire I'un et
I'autre quelque chose du cote turc, pour
faire avancer une reconciliation entre

les deux pays.

Du point de vue de la vie democra-
tique, le desir de progresser est present
partout.

- En somme, vous voyez la Turquie
sur la bonne voie malgre les luttes ideo-
logiques et les difficultes economiques ?

T.B.: Rien n'est acquis. La Turquie
connait bien des difficultes. Ce qui
compte, ce sont les signes d'espoir
comme celui que je viens d'evoquer.
J'en aurais bien d'autres a citer; des
decisions prises par tel ou tel, comme
cet etudiant qui souhaite passer quelque
temps avec un groupe du Rearmement
moral apres ses etudes, car il veut ap-
prendre a vivre efficacement ces idees,
dont, dit-il, « mon pays a besoin, pre-
cisement maintenant».

Surtout, je vois pour la Turquie, qui
se trouve aux portes d'un Proche-Orient
trouble, un grand destin : creer des ponts
entre Orient et Occident, a I'image du
deuxieme pont par dessus le Bosphore,
dont la construction vient de commen-

cer a Istanbul. C'est une tache qu'au-
cun autre peuple n'est mieux place pour
accomplir, avec son histoire qui le rat-
tache aux deux rives du celebre detroit.

J'espere personnellement que les Turcs
s'associeront a la construction euro-

peenne, et que nous les verrons de plus
en plus comme des partenaires a part
entiere de cette grande entreprise.

Propos recueillis par
ANTOINE JAULMES



Entre

agriculteurs

A un moment ou en Eu
rope, et particulierement en

France, les agriculteurs s'in-
quietent pour leur avenir,
notamment a cause de la

I politique commerciale agres-
sive des Etats-Unis, une ren-

I centre s'est tenue a la maison

du Rearmament moral, a
Paris. Elle a reuni quatorze
menages d'agriculteurs du
Minnesota, conduits par M.
Merlyn Lokensgard, presi-

I dent du « Minnesotan Farm
Euro » (syndicat agricole) et
piusieurs agricuiteurs venus

I de France, de Suisse et de
Grande-Bretagne pour les

I accueillir.
« Je rencontre ce soir des

agriculteurs americains avec
autant de plaisir que iorsque
j'ai rencontre ici-meme et
en Meuse, au cours des

dernieres annees, des culti-
vateurs britanniques » a dit
M. J.M. Bastien, president
de ia Chambre d'Agricuiture
de ia Meuse. «Nous, agri
cuiteurs, devons nous en
tendre piutot que nous
neutraiiser. De cette entente,
germeront ies solutions qui
s'imposent a ceux qui re-
gissent ie monde. »

Pour M. Lokensgard, «ii
n'y a pas une soiution mi-
racie qui donne reponse a

I tous ies probiemes a ia fois.
y a des eiements de

I soiution qui arrivent peu a
peu. »

M. Paul Chaussonniere,
co-fondateur et admlnistra-
teur de La France agricole,
conciut: « 11 y a cent vingt
ans, la famine regnait dans
nos pays. Grace au travail
de nos parents et grands-
parents, nous en sommes
sortis. Mais c'est notre tache
d nous de faire disparaitre
cela dans ie monde. Nous
sommes ici ce soir pour en
trouver ies moyens. »

Cette soiree etait une etape
dans ce sens. Le ciimat de
comprehension, d'ecoute et
de recherche commune des

solutions doit pouvoir se de-
velopper encore plus. C'est
ce que souhaitent de nom-
breux responsabies agri-
coies.

Colombie

« Le vrai prix de ia paix » :
c'est ie theme d'une ren
contre qui a permis a des
Coiombiens, en fevrier der
nier a Bogota, d'exprimer
pubiiquement leur determi
nation a oeuvrer au renou-

veiiement de ieur pays, tandis
que ceiui-ci connaissait I'ef-

fervescence d'une periode
pre-electorale. Parmi les par
ticipants se trouvaient d'an-
ciennes personnaiites gou-
vernementaies, des hommes
de science et des represen-
tants de i'Egiise cathoiique.

Beaucoup d'entre eux ont
entrevu un nouvei espoir en
decouvrant que ieurs initia
tives personnelles pouvaient

contribuer a mener leur pays,
voire ieur continent, vers sa
destinee optimaie.

A ia faveur de rencontres
en groupes, on a vu ia jeune

generation s'engager dans
des discussions animees avec
ies aines sur le sens de

I'autorite, I'importance du
dialogue entre les genera
tions et I'utilite des vaieurs

morales. Dans un autre cercie

on a refiechi a ia signification
de i'engagement et piusieurs
personnes ont decide de

faire de i'ecoute de ia voix

divine une pratique quoti-
dienne.

En route pour I'Argentine
et le Chili, onze agricuiteurs
nord-americains et cana-
diens ont fait escaie a Bogota
et expose i'objectif de ieur
voyage: trouver entre pays
occidentaux une unite d'ap-
proche face aux probiemes
de ia faim et du sous-

deveioppement dans ie
monde. iis ont pu s'entretenir
sur place avec ie directeur
d'une cooperative horticoie.

Le film Pour I'amour de

demain, qui met en vaieur
ie prix que certains ont paye
au iendemain de ia seconde

guerre mondiaie pour re-
construire i'Europe, a ap-
porte un temoignage de
circonstance. A I'issue de sa

presentation, ie primat de
Colombie et archeveque de
Bogota, Mgr Mario Robeilo,
a saiue i'« apport novateur »
du Rearmament moral et a

exprime ie souhait qu'ii porte
des fruits en Colombie.

Belgique

M. Lokensgard (debout, a droite)
s'adresse a son auditoire franco-americain.

En 1982, la revue Changer
a relate le deces, a I'age
de cent ans, du Lieutenant-
General beige Andre Le-
saffre, pionnier du Rear
mament moral en Belgique.
Ses carnets viennent d'etre

pubiies par Guy Weber, aux
Editions Andre Boiand, sous
ie titre Au service de trois

rois.

Ce livre retrace ia carriers
miiitaire d'Andre Lesaffre
sous les rois Leopold
Albert i«^ et Leopold III, et
sa participation aux deux
guerres mondiaies.

C'est iors de sa captivite
en Aiiemagne que le general
Lesaffre vint en contact avec
les Groupes d'Oxford, au
moyen de livres Indus dans
des coils envoyes par des
organismes phiiantropiques
et en voyant ies change-
ments qui s'operaient dans
la vie de deux jeunes officiers
d'artilierie, captifs comma iui.

Une fois rentre chez iui,
ii souhaita proionger cette
vie spirituelie qu'ii avait
connue dans ies camps et
y associer sa famiiie. Ses
carnets racontent comment,
avec I'aide de sa filie Eiiane,
ii suivit ies etapes de ia
naissance du centre de Caux

et participa a son inaugu
ration.

Avec I'humour et ia joyeuse
simplicite qui le caracteri-
saient, le general Lesaffre
raconte queiques peripetias
de son propre changement.
pressentait ce changement

avant d'aiier a Caux mais,
en tant que miiitaire, ii ne
vouiait pas qu'on s'imagine
qu'ii avait « peur ».

Suite a sa rencontre avec

Frank Buchman, d'autres of
ficiers beiges vinrent a Caux
avec i'appui du ministre beige
de ia Defense nationale. L'un

d'eux se reconciiia pubii
quement avec de jeunes Ai-
iemands, aiors que ies
biessures iaissees par ia
guerre etaient encore tres
a vif. Ce fut, pour ie general
Lesaffre, le debut d'une
extraordinaire aventure qui
ie mena dans de nombreux

pays.

L'auteur volt dans la car

riers d'Andre Lesaffre ceiie

d'un moine-soidat, puisant
jusqu'au bout dans sa foi
une merveilleuse serenite et

une visible affection pour
tous ceux qui eurent le pri
vilege de i'approcher.

FERNAND MATON
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LIBRE DANS LA MALADIE
Entretien avec Luc et Suzy de Montmollin

Bien avant leur mariage, independamment I'un de I'autre,
Luc et Suzy se sont engages de toute leur fougue dans
les equipes du Rearmement moral.

Aujourd'hui, Us occupent, avec Yves, leur fils de 20 ans,
le dernier etage de la vieille maison familiale des de
Montmollin, entouree d'un magnifique pare au bord du lac
de Neuchdtel. II y a quatre ans, on s'aperqut que Suzy

etait atteinte d'une maladie rare du systeme sanguin, le
lupus. Luc dut reduire ses activites pour la soigner, car
Suzy est souvent trop faible pour se lever, parfois mime
pour se mouvoir.

Lorsqu'on arrive chez eux, dument annonce par le chien,
Suzy vous regoit pres de la fenetre, avec a portee de main
une paire de jumelles et un livre sur les oiseaux. L'entretien
se deroule dans un climat de grande liberti.

Changer: Devant la gravite de votre
situation, comment a reagi votre entou
rage ?

Suzy : Lors d'un premier sejour a
i'hopital, j'ai ete entre la vie et la mort.
Lorsque j'en suis sortie, ee qui m'a le
plus aidee a survivre, c'est la fidelite de
mes proches, notamment de mes soeurs.
Plusieurs fois, malgre leurs obligations
professionnelles et familiales, elles m'ont
hebergee. Pendant des semaines, elles
ont fait pour moi I'impossible.

Depuis le debut, mon mari et mon
fils ont ete un soutien constant. C'est

un grand cadeau, quand on souffre, de
ne pas se sentir seul. Ceux qui entourent
le malade doivent faire face a I'even-

tualite de la mort, s'adapter aux sautes
d'humeur, a son besoin de calme et a
toute une perturbation psychique. Et,
bien stir, parer aux taches pratiques.

Luc: Je me suis essaye a faire la
cuisine...

Suzy : Le role de Luc est particulie-
rement difficile. Nous vivons, par la
force des choses, tres proches I'un de
I'autre. Au debut, je le voyais agir d'une
faqon toute differente de la mienne, ce
qui m'enervait. Ou bien je devais deci
der de dependre entierement de lui pour
tout; ou bien - et c'est ce que j'ai choisi
- je construisais mon independance avec
Dieu. En trouvant cette independance
interieure, je suis parvenue a passer de
la colere a la reconnaissance. Bien sur,
a certains moments, Luc me sert de
deversoir. A d'autres moments, je dois
aller directement a Dieu, quitte a faire
part plus tard de mes difficultes a une
amie ou a Luc, mais seulement une fois
la victoire remportee.

Comment avez-vous tenu pendant les
moments particulierement difficiles ?

Suzy : Avant tout par la priere. Mais
parfois la lassitude et la souffrance sont
telles que je ne peux meme pas prier

Luc et

Suzy de
IVIontmollin.

pour moi. Au lieu de ceder au desespoir,
j'ai appris peu a peu a me detendre en
pensant que d'autres priaient pour moi.
Alors la confiance s'installe a nouveau.

En plus, il y a toutes les attentions et
les cadeaux qui m'aident a tenir bon.

Chaque victoire, j'imagine, compte
dans une situation oii I'incertitude est la

regie ?

Suzy : Oui, mais elle n'est jamais ac-
quise definitivement. Je dois la recon-
querir pendant les nuits difficiles par
exemple a I'aide de textes et de psaumes
appris par coeur dans les moments de
souffrance et chaque matin avant d'af-
fronter la journee. Rares sont les ins
tants ou il n'y a pas de combat a mener.
Rien que pour survivre et accepter. Et
cela, jour apres jour, semaine apres se-
maine, annee apres annee. Si je dis oui
a ce qui m'arrive, au fait que cette
maladie est part integrante du projet de
Dieu pour ma vie, je suis prete a rece-
voir les petites et grandes joies.

Vos joies, quelles sont-elles ?

Suzy : De mon lit, je vois les couleurs
changeantes du lac, le ciel, les milans
qui volent d'une rangee d'arbres a
I'autre, j'assiste a leurs petits drames.
Dans le jardin, ce sont les fleurs, la
beaute de la nature. C'est aussi le coup
de telephone ou la lettre d'une amie, un
bon repas ou une symphonie de Mozart
a la radio. C'est notre fils qui raconte
ce qu'il fait. J'ai parfois I'impression de
jouir plus de la vie que ceux qui, bien
portants, sont ecrases par leurs soucis.

Peut-on dire que votre foi a re-
modelee ?

Suzy : A I'hopital, quand je me suis
trouvee entre la vie et la mort, devant
la porte de I'eternite, je me suis sentie
soudain enveloppee par I'amour de Dieu.
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J'en ai ete penetree toute entiere et la
peur de la mort m'a ete enlevee. Une
fois revenue a la vie, j'ai du a nouveau
Tassumer avec toutes les souffrances et
les limites qui m'etaient imposees. Mais
ce que j'avais ressenti a ete I'amorce
d'un cheminement tout nouveau sous la
direction divine. Au cours des moments
de meditation quotidiens, je re9ois les
idees qui me soutiennent pendant la
journee. Meme malade au lit, je puis
participer a I'avance du Royaume de
Dieu. Je ne suis pas inutile, ni jetee au
rebut et je ne me sens pas au chomage.

Que sent devenues les choses qui fai-
saient vos priorit^s ?

Suzy: Mon mari et moi, nous avions
regu un appel: celui de nous rendre
disponibles pour que d'autres trouvent
leur vraie vocation. Cela tient toujours.
Avec cette difference qu'avant j'aidais
les gens a resoudre leurs problemes en
leur donnant des solutions pratiques, des
conseils. Maintenant que je n'ai plus la
force de le faire - et c'est la le tournant

pour moi - je dois laisser Dieu agir.
C'est I'effacement. Mon role se limite

a creer I'atmosphere dans laquelle je
laisse a Dieu tout I'espace: je ne sais
pas, je suis vide de moi-meme.

Cela a-t-ii modifi^ vos relations avec

autrui ?

Suzy: Nos contacts humains se sont
approfondis et c'est ce que j'avais tou
jours desire. Malade, on n'est rien qu'un
etre humain qui a besoin d'aide. Devant
la maladie, les masques tombent, c'est
le coeur qui parle. Bien des femmes de
notre region nous ont offert, qui un
repas tout pret, qui des heures de re-
passage. C'est I'occasion de parler de
ce qui nous preoccupe vraiment. Les
jalousies qui existent souvent entre nous,
femmes, disparaissent. Une amie m'a
dit un jour : « Avant, j'etais jalouse de
toi parce que tu maitrisais si bien n'im-
porte quelle situation. C'est si different
de te voir vulnerable et faible.»

Quand on est malade, il importe d'etre
conscient que chacun a son fardeau a
porter. Les bien portants ont tout au-
tant besoin de nos prieres et de notre
sollicitude que nous des leurs. Cela nous
empeche de devenir des cas, d'etre le
centre du monde.

Comment en ̂ tes-vous arrives a vous

rendre aux Etats-Unis ?

Luc: Apprenant de quoi Suzy etait
atteinte, des amis americains nous ont

lii
genereusement invites chez eux. Ils pre-
cisaient que le climat sec et chaud de
I'Arizona serait particuli&rement favo
rable. Et qu'il existait la-bas une asso
ciation regroupant les malades atteints
du lupus. Dhs que Suzy fut remise d'une
rechute, nous sommes partis. Ce sejour
fut un vrai repos pour Suzy et moi, tant
nous avons ete choyes.

Ensuite, Suzy et moi, nous avons par-
ticipe aux cours donnes par I'association
dont ils nous avaient parle. Certains
souffraient bien plus que Suzy. Le but
de ces cours etait qu'en echangeant nos
experiences nous apprenions a mieux
assumer la maladie et a venir en aide
a d'autres. Y assistaient aussi ceux qui,
comme moi, sont proches du malade.

Suzy: II y avait la un jeune homme
dont la fiancee etait atteinte du lupus.
II avait de la peine a comprendre que,
malgre la vie professionnelle qu'elle me-
nait, elle refuse de sortir le soir disant
qu'elle etait trop fatiguee. Nous avons
ete temoins de sa prise de conscience et
d'un revirement complet de son attitude
face a leur avenir.

Luc : Des membres du personnel me
dical ont recommande aux malades de

mener une vie aussi normale que pos
sible. Certes on reste dependant, vul
nerable, mais il est vital de garder une
ouverture sur les autres.

Suzy: Mon attitude envers la mala
die influence mon mal, que je traverse
une periode de repit ou d'aggravation.
Si j'assume la maladie, la vie prend un
sens. II faut se limiter, mais pas trop.

Luc: A I'entourage des malades, il
fut conseille de prendre suffisamment
de distance et d'independance pour gar
der une vie personnelle. Je puis dispa-
raitre quand Suzy a une visite.

Changer: comment vous sentez-vous
depuis votre retour ?

Suzy: Ce sejour m'a redonne des
forces. J'ai meme pu rejouer du piano,
ce qui est une importante partie de moi-
meme. A notre retour, une amie me-
decin de Berne est venue me demander

de faire part de ce que nous avions
appris a des malades qui sombrent dans
la solitude et se debattent dans

d'enormes problemes pratiques.

Propos recueillis par
EVELYNE SEYDOUX

Un soir de decembre, j'ai entendu
une conference d'Andre Chouraqui

sur sa traduction de la Bible recem-
ment publiee en un seul volume, et dont
20.000 exemplaires venaient d'etre ven-
dus en deux mois. C'etait au centre
Rachi, du nom d'un des plus grands
commentateurs juifs de la Bible, en pre
sence du pere Riquet, de responsables
des amities judeo-chretiennes et d'une
personnalite bouddhiste.

Je pensais a ma premiere rencontre
avec Andre Chouraqui, dans les annees
quarante. A un cercle litteraire que nous
avions forme avec quelques camarades,
il nous avait parle d'un sujet qui lui
tenait deja a coeur: « La Bible et Sha
kespeare ». En ces temps tragiques,
c'etait revocation du drame humain, et
d'abord du drame divino-humain, le plus
grand de tous.

Etudiant en droit et en philosophie,
engage dans la resistance, il traduisait
de I'arabe, entre deux missions, I'oeuvre
d'un grand spirituel espagnol du XP
siecle : Bahya Ibn Paquda : Introduction
aux devoirs des cceurs. Le message de
Bahya lui paraissait alors la vraie re-
ponse a la violence et a la haine et le
soutenait dans sa lutte.

Avec Bahya, le lecteur occidental se
trouve au carrefour du judai'sme, du
christianisme et de I'islam. II se refere

aux Ecritures des fils d'Abraham qu'il
resume ainsi dans son preambule : « Ai
mer le Seigneur d'un amour absolu,
garder Sa parole en notre coeur, en
tendre sa voix, le suivre, aimer le pro-
chain comme soi-meme, aimer I'etranger
comme son prochain. »
Bahya utilise souvent la Bible. Pour

la traduction des citations, Chouraqui
s'etait reporte directement au texte ori
ginal hebraique. Premiere ebauche d'une
entreprise qu'il poursuivra toute sa vie.
II s'est brule a la splendeur du texte
sacre, il I'a medite jour et nuit, il a
voulu le restituer dans son genie originel
a la France, lui qui est frangais par sa
culture.

La transformation
du langage

Pour que cette traduction soit pos
sible, il fallait que I'hebreu, langue
morte depuis deux millenaires, rede-
vienne une langue vivante. Depuis plus
de vingt ans, Andre Chouraqui habite
Jerusalem et parle tous les jours la
langue de la Bible. II fallait aussi que
le frangais se depouille de ses acade-
mismes, se disloque, comme dans le sur-
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«Retrouver les racines qui nous portent»

LA BIBLE D'ANDRE CHOURAQUi
realisme, pour retrouver la voix des
prophetes, le rythme de leurs phrases,
les accents de leur appel, «le halete-
ment de leurs images ou de leurs im
precations », au risque de rompre les
bandelettes que vingt-trois siecles de
traductions grecques et latines, et tra-
ductions de ces traductions dans les
mille huit cents langues ou dialectes de
la terre, ont posees sur le texte primitif.
Sans doute, comme I'a rappele Chou-

raqui dans sa conference, tout traduc-
teur est un traitre, un fou condamne
d'avance a I'echec. II ne peut y avoir
de traduction definitive, scientifique.
L'hebreu est une langue synthetique,
concrete, multivoque. Toute traduction
tue la pluralite des sens. Les rabbins
disent que chaque verset a soixante-dix
sens, et chaque lecture enrichit le texte.
L'ordinateur, malgre sa memoire qui
depasse infiniment celle de I'homme, ne
peut traduire une pensee. Chouraqui
donne un exemple caricatural: le verset
«L'esprit est prompt et la chair est
faible », mis sur ordinateur, devient« Les
spiritueux saoulent vite et la viande est
avariee.» La traduction est un art, un
acte poetique. Sa vocation est de per-
mettre le contact direct avec le texte

inspire. Pour cela il faut que le traduc-
teur lui-meme soit inspire.

« Je consulte cette ceuvre inspiree qui
nous a rendu la Parole », a ecrit a pro-
pos de cette traduction le grand theo-
logien catholique Urs von Balthazar, et
le protestant Jacques Ellul la compare
en importance a celle de Luther.

Nos habitudes bouscul^es

Comment ne serions-nous pas heurtes
par les mots nouveaux ? Les cinq livres
de la Torah, les premiers livres de la
Bible, resolvent des titres etranges, tires
du premier mot du texte hebreu. En-
tete, Noms, II crie, Au desert. Paroles.

Voici les premiers mots :
« ENTETE Elohim crea les deux et

la terre. La terre etait tohu et bohu... »

Chouraqui donne son interpretation.
Le premier mot hebreu « Bereshit», ne
signifie pas « commencement». II n'y a
pas de notion de temps. « Bereshit» vient
de « rash », qui veut dire « tete ». II s'agit
d'une decision, non d'une duree.

D'autre part, en hebreu, le nom de
Dieu ne doit pas etre prononce. Le

concept de Dieu est deja une idole, a
plus forte raison le «theos» grec, le
« zeus » de I'Olympe, le « deus » latin.
II fallait, dit Chouraqui, rapatrier Dieu
au Sinai, dans Tindicible.

De meme pour la loi, « nemos » en
grec. La Torah, traduite incorrectement
par « loi», est la revelation d'Elohim au
Sinai. Ce n'est pas la loi de la raison
grecque.

Enfm, pour la premiere fois, le « Pacte
neuf», que les Chretiens appellent le
« Nouveau Testament», a ete traduit par
un ecrivain juif, non pas a partir du
grec, langue dans laquelle il a ete ecrit,
mais a partir de la pensee qu'evoque le
mot en arameen ou en hebreu.

La aussi, nos habitudes sont bous-
culees et nous ne reconnaissons plus
« les Beatitudes » ni le « Notre Pere ».

« En marche les humilies» pour
« Heureux les humilies...

«Allegresse les matriciants » pour
« Heureux les misericordieux...

« Notre Pere des dels,
Ton Nom se consacre,
Ton Royaume vient
Ton vouloir se fait... »

C'est I'homme debout, en marche vers
le Royaume.

Heritage et promesse

Pourquoi cette traduction apres tant
d'autres ? demandait un interlocuteur

au conferencier.

Parce que la Bible est d'abord juive,
et non grecque, ni latine, ni occidental.
Parce que la langue de la Bible est
d'abord l'hebreu et qu'il faut donner
aux Frangais qui ne savent pas l'hebreu
le gout et le sens du genie de cette
langue. Langue rude, qui agresse le beau
langage et les bonnes manieres, langue
de I'age de bronze, violente, fulgurante.

II fallait restituer leur heritage a tous
les croyants du Livre, retrouver les « ra
cines qui nous portent», comme dit
I'apotre Paul.

« Nous sommes tous des Semites spi-
rituels », disait le pape Pie XI et les
derniers papes ont encourage Andre
Chouraqui dans son entreprise. Dans les
dix volumes de commentaires parus
precedemment^2>, des savants de toutes
disciplines et confessions ont coopere. II

fallait aussi rendre aux juifs le tresor
litteraire et religieux qu'est «le pacte
neuf» et, en deconfessionnalisant la
Bible, proposer le dialogue avec elle a
tout homme de bonne volonte.

Enfin, c'est aussi une chance pour les
Fran9ais qui, eleves a I'ecole laique, sont
souvent peu informes du Livre qui a
fait leur civilisation. En dega et au-dela
des sciences humaines qui reduisent
I'homme a des determinations psycho-
sociologiques, se decouvrent les abimes
de I'homme et de sa terrible liberte
responsable.

Aujourd'hui, en France, des philo-
sophes celebres interrogent a nouveau
la Bible. Ainsi Bernard-Henry Levy,
auteur du Testament de Dieu, montre
que le monotheisme ethique, a I'oppose
du destin de la tragedie grecque, «a
laicise le monde, arrache le sujet a la
nature pour le mettre en face d'un Dieu
qui a fait I'homme a son image. Hu-
main enfin.»

Emmanuel Levinas fait de la Bible

I'inspiratrice secrete de sa philosophie
morale. Paul Ricoeur la met au centre

de sa philosophie de la volonte, de la
« finitude et de la culpabilite » de
I'homme.

En revanche, les totalitarismes, nazis
ou staliniens, hai'ssent et craignent le
Dieu d'Abraham, d'Ytzaq, de Yaakov
et de leshua et son image irreductible
en I'homme.

« Aujourd'hui, nous sommes dans
I'impasse », a conclu Andre Chouraqui,
conscient, plus que tout autre, des me
naces qui pesent sur notre petite pla-
nete.

La Bible ouvre une issue pour qui
sait s'ouvrir a elle. C'est le Livre de

I'homme, livre de vie et d'esperance.
Elle revele a I'homme les racines spiri-
tuelles de son mal et sa guerison par un
grand retournement du cceur et de I'es-
prit.

L'homme est a retrouver, a reinven-
ter. Une culture, tres archaique, puis-
qu'elle parle du commencement et tres
futuriste puisqu'elle parle de la fin, est
a reexprimer.

Plus il y aura d'hommes touches par
I'amour fou de Dieu revele dans la Bible,
moins menagantes seront les forces du
neant.

PHILIPPE LOBSTEIN

{}) La Bible 1 volume. 1985. Ed. Desclee de
Brouwer.

(2) L'univers de la Bible. Ed. Lidis. 10 volumes.
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