
D LDm

m

I
lAVRIL 1972- N° 4 ■ MENSUEL INTERNATIONAL PUBLIC PAR LER£ARMEIV1ENT MORAL • PRIX: FF2, FrS 1,50, FB18



Le ler avril (blague a part),
nous passons de Thoraire
d'hiver a I'horaire d'ete.

Avez-vous deja re^u le
nouvel horaire? Vous pou-
vez robtenir dans toutes les

agences de voyages. Nous
vous I'enverrons tres volon-

tiers si vous nous faites signe.
Vous y trouverez toutes

les liaisons aeriennes au de

part et a destination de la
Suisse, les differentes routes
aeriennes, les heures de de-
collage et d'atterrissage, des
renseignements sur les repas
servis a bord, les tarifs,
I'adresse des bureaux de re

servation et des terminus

urbains.

L'horaire d'ete presente
d'excellentes liaisons entre

Geneve et les 75 destinatipns
de Swissair dans le monde.
Voici quelques exemples:

Amerique du Nord: Tous
les jours, 2 vols par Jumbo
Jet a destination de New

York, I'apres-midi sans

ASwissait;
fete dnre
sept mois:

leravnl
« an
dloctobre.

escale au depart de Geneve,
le matin via Zurich (mardi DC-8).

Swissair relie desormais cinq fois par semaine - au
lieu de trois - la Suisse a Boston et tous les jours a Mont
real et Chicago, via Zurich.

Amerique du Sud: Les vols Swissair vers Rio de
Janeiro et Sao Paulo ont lieu non seulement le jeudi et le
dimanche, mais encore le mardi.

Europe: Paris et Rome, deja bien desservies, auront,
des le ler avril, 1 vol quotidien de plus.

Depart de Geneve a 16 h. 30 pour Paris, et a07 h. 20
pour Rome. Augmentation importante de la frequence a
destination d'Athenes: douze vols par semaine au lieu

de dix. Vol ̂ quotidien pour
Barcelone au depart de
Geneve.

Moyen-Orient: A desti
nation de Tel-Aviv 11 vols

par semaine, dont 4 au de
part de Geneve, lundi, mer-
credi, vendredi, dimanche
(depart 18 h. 55), les autres
vols via Zurich.

Extreme-Orient: Swissair

assure, par Douglas DC-8,
une liaison quotidienne avec
rExtreme-Orient.

Rappelons notarament
nos trois vols ultra-rapides:
1  Dimanche: Geneve -

Zurich -Athenes-Bangkok-
Hongkong — Tokyo dont
ATHENES - BANGKOK

sans escale,
2  Lundi: Zurich-Geneve-

Karachi-Bombay-Colom
bo - Singapour dont GE
NEVE - KARACHI sans
escale,

i 3 Jeudi; Zurich-Geneve

. Bombay-Bangkok-Hong
, kong dont GENEVE
{BOMBAY sans escale.

SidHM'OMMtt <MBIl

AfH^uc■ La principalc innovation - qui sera parti-:
culierement appreeiee au temps des vacances - est un
vol supplementaire a destination de Tunis. A partir du
9 raai, toutes les liaisons avec I'Afrique occidentale se
feront par Douglas DC-8.

Bien sur, une hirondelle ne fait pas le printemps.
Mais toutes ces augmentations de frequences introduites
par Swissair ne donnent-elles pas un plaisant visage a
I'ete?

»l

Musvite, plus loin.
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Au moment ou les citoyens fran^ais se
prononceront sur TEurope, tous ceux qui
s'occupent de « Taide au tiers monde » et du
developpement convergeront vers Santiago.

S'il est necessaire de mettre de I'ordre

dans les rapports economiques Nord-Sud
de notre planete et de remedier a la deterio
ration des termes de Techange, on peut se
demander cependant qui est reellement sous-
developpe dans cette affaire.
On est developpe, nous repond-on, a par-

tir d'un certain revenu par tete d'habitant
exprime en dollars. Mais les valeurs authen-

tiquement humaines, celles dont depend tou-
te vie en societe, ne sont pas chiffrables :
sens de la solidarite, respect, joie de vivre.
Nous souhaitons que I'Europe n'ait pas

qu'un plus haut revenu a promettre aux
hommes d'autres continents. Sa civilisation

«a la fois chretienne et rationaliste» —

pour reprendre les termes du president
Pompidou — I'a preparee mieux que d'au
tres continents, a developper les rapports
entre les hommes d'une maniere telle qu'elle
puisse faire exemple.

Question de mort et de vie
Dans notre civilisation de confort, d'ou

Ton veut eliminer tout ce qui incommode,
on n'aime pas regarder la mort en face, ni
meme I'appeler par son nom. On I'escamote
sous les euphemismes: on quitte ce bas
monde, on s'eteint... meurt-on encore?

En fait, c'est tout un monde de realites

que Ton refuse. Celles qui nous feraient dire:
C'est fini, j'ai tout rate; ou encore: C'est
ma faute, je n'ai rien a offrir pour ma de
fense.

L'homme de Faques, lui, a tout accepte
de ce qui mettait un point final k sa car-
riere terrestre: la condamnation, la mort, la

trahison et la fuite des siens.

Et puis, lorsque I'explosion de la vie eclate
un matin de printemps et que la pierre rou-
lee devant le tombeau est ecartee comme

fetu de paille — c'est encore l'homme de
Faques qui est la, et sa vie jaillit jusqu'en
etemite.

Feut-etre que nous et nos contemporains,
qui, avec notre fringale de vivre, sommes
si prompts a mourir d'ennui ou de fatigue,
nous connaitrions nous aussi, ce jaillisse-
ment de vie nouvelle si nous acceptions
tout d'abord de mourir a nous-memes. C'est

la renaissance que nous offre le ressuscite.

4  Dossier enseignement
Le resultat d'une enquete aupres
de nombreux enseignants et en-
seignes decides a trouver de
nouvelles finalites a leur travail.

10 A Rueil-Malmaison
Le combat d'une citoyenne res
ponsable.

12 Pour le bon sens dans

les rapports sociaux
Experiences d'un cadre britan-
nique.

Couverture: dans une ecole suedoise
(Photo Maillefer).

Les clefs
Une de nos lectrices, une jeune fille qui

achdve des 6tudes sup6rieures difficiles tout
en cdtoyant dans son travail les pires miseres
humaines, m'adresse une critique m6rit6e sur
mon style. Fuis elle ajoute : « Quant au Rear-
niement moral en general, je dois bien avouer
que, dans les moments difficiles, les mots clefs
6mergent comme par enchantement... Bien
utile !»

Comment op^rent les mots clefs ? «Ils clari-
fient la situation quand on est dans le d6sar-
roi, nous r6pond la femme d'un agriculteur,
et vous ramenent k la pleine confiance en
Dieu. Mon mari avait eu un grave accident
de tracteur. Au fond de moi-meme je savais
qu'il n'allait pas mourir. Mais j'avais senti la
peur me paralyser. Alors une pens^e clef m'est
venue : « La peur n'est pas de Dieu.» Et j'ai
6t6 d61ivr6e...»

La question est de savoir ce que nous fai-
sons des mots clefs. Ils peuvent rester des
mots et r6sonner en nous comme une musique
calmante, foumir un r6confort qui aide a
passer les moments difficiles. Ou bien ils peu
vent, si nous le voulons, devenir des clefs et
ouvrir effectivement des portes.
A notre 6poque, ce ne sont pas les serrures

bloqu^es qui manquent... Que de verrous tien-
nent prisonniers, dans la mtoe famille ou le
meme village, des gens qui ne savent plus se
parler et encore moins s'6couter. Que de cof-
fres-forts ferm6s sur des richesses inutilis6es.

Que de cadenas enferment les hommes dans
leurs pr6juges de classe, les partis pris de
leur g6n6ration, leurs k priori politiques, les
haines historiques justifiees par un soi-disant
patriotisme.

Fhilippe Schweisguth.
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Au cours des conferences de Caux de
ces dernieres ann^es, des enseignants de
difterents pays se sent rencontres. Ils ont
pu comparer la situation dans ieurs
ecoies, iycees et universites et degager
ainsi ce qui, dans ia crise de i'enseigne-
ment, est common e ia piupart des pays,
iis ont en meme temps decide de ce
qu'ensembie et individueiiement iis pou-
vaient faire dans i'esprit du Rearmament
moral pour contribuer k ce que de cette
crise naissent ies conditions d'une trans
formation reeiie.

Pour constituer ie dossier que ia Tri
bune de Caux presente ici, ies ensei
gnants franpais qui ont participe k ces
rencontres ont fait appei d'une part k
ieurs coiiegues etrangers et d'autre part
aux eieves, parents, coiiegues et amis
avec iesqueis ieur travail ies met en con
tact. iis ont diffuse un questionnaire, re-
dige par eux, qui a suscite de nombreuses
reponses.

Le professeur, pour quo! faire ?

Un professeur en retraite parle pose-
ment a son ancienne eieve : « L'avenir de
I'enselgnement ? II n'y a pas a s'en In-
quleter. Dans Ies annees qui viennent,
Ies professeurs seront peu a peu rem-
piaces par des video-cassettes. A la fin
du siecle, II n'y aura pour aInsI dire plus
d'enselgnants. » Plus d'enselgnants... plus
de probleme ?
Cette posslblllte d'un enselgnement me-

canlse envlsagee par certains avec se-
rleux, peut-etre meme avec soulagement,
nous mene d'emblee au coeur de notre
sujet : SI I'acqulsltion des connalssances
peut etre assures sans I'lnterventlon du
professeur, a quol celul-cl peut-ll servir ?
Quelle est sa fonctlon dans le monde mo
derns ?

Rassurez-vous — si vous etiez Inqulet.
Les professeurs ne sont pas pres de dls-
paraitre I Dans certalnes ecoies amerl-
calnes ou I'enselgnement par moyens
audlo-vlsuels a ete systematise, un tel
ennui s'est empare des eieves qu'll a
fallu revenir en arrldre. Deux professeurs
de Sulsse font porter Ieurs objections a
un niveau plus profond : « Les moyens
techniques d'enselgnement sont I'exem-
ple type du condltlonnement des Indl-
vidus, de la manipulation sur laquelle
I'lndlvldu manlpule n'a aucune prise nl
aucune Influence. La loyaute exige que
les eieves alent en face d'eux non une
machine, mals un Indlvldu consclent, ca
pable de Ieur rendre des comptes et de
changer son attitude et ses mobiles»,
ecrit I'un. « Une des fonctlons essentlelles

de I'enselgnant dans le monde moderne,
c'est de savoir ecouter. SI seulement on

Inventalt une video-cassette qui ecoute...»
resume I'autre.

Le meiileur souvenir

II est Interessant de rapprocher de ces
remarques les reponses a la question ;
« Quel est le souvenir le meiileur, le plus
marquant, de votre vie d'eleve et d'etu-
dlant ? » Toutes, a I'exception de quel-
ques souvenirs grisants de la decouverte
au microscope d'un monde enchante,
sont llees au souvenir d'un professeur et
des contacts avec celul-cl. Par example :
— Le contact avec des esprlts disci

plines, des gens qui vous aldalent k
disclpllner le votre.
— Mon professeur d'histoire, qui m'a

communique une soif de savoir, de voir,
de sentir le monde, hors de toute re
cherche de diplome ou de reusslte quel-
conque.

— Une certalne heure de cours a la
lumlere d'un esprit luclde, a la chaleur
d'une ame rayonnante. L'heure de ce
cours n'avalt pas compte, on etalt comme
dans I'eternlte.

Banc d'essai des relations humaines

— Une punltlon Inattendue, mals juste,
qui m'a revele ce qu'etalt la drolture ab-
solue. J'avals communique mon devoir a
une camarade pour qu'elle pulsse le co
pier. Le professeur, m'ayant surprise,
m'Infllgea une punltlon devant toute la
classe, et me demanda de venir la voIr
a la fin de l'heure. « Je sals que vous
avez ecoute votre bon coeur, me dit-elle
alors. Mals ne lalssez jamals votre coeur
vous entraTner a encourager quelqu'un a
la paresse. » Je ne I'al jamals oublle.
Un professeur, rendant vislte a une

amie, se trouve a table avec les enfants
de celle-cl et demande au garpon de re
putation contestataire qui lul fait face :
«Qu'attendez-vous de I'ecole? Du lycee?»
La fete chevelue lul repond : «Qu'on
nous apprenne la vie... Comment vivre, et



« L'^cole doit pr^parer ̂  vivre »

comment etablir des relations « norma-

les » entre les hommes. »
Si la societe est, en fin de compte,

falte de toutes les relations entre hom
mes et entre groupes humains, le banc
de I'ecole pourrait-il etre un « banc d'es
sai » ou s'apprendraient ces relations
normales ? C'est ce qu'un ministre de
I'Education nationale exprimait avec force
lorsqu'il declarait: « Equiper les etudiants
pour qu'ils puissent faire face aux change-
ments technologiques de I'avenir est im
portant. Beaucoup plus important encore
est d'apprendre a I'homme a vivre avec
I'homme. Si certains pretendent que c'est
un ideal inaccessible, alors que ceux qui
y croient redoublent d'effort. »

Le contact avec nos semblables

M. Jacques Burel est de ceux qui y
croient. « L'ecole doit preparer a la vie.
ecrit-il, c'est-a-dire a savoir etablir le con
tact avec ses semblables. En ce sens, les
rapports entre camarades ou entre eleves
et professeurs sont de la plus haute utillte.
Les eleves doivent apprendre a donner
leur amitle a leurs camarades les plus
desagreables, sous peine d'etre victimes
de leur indiscipline ou de leur brutalite.
Les professeurs doivent apporter a leurs
eleves la clef du changement des autres ;
celle-ci se trouve dans leur propre humi-
llte.» Ces lignes sont d'autant plus Inte-
ressantes qu'elles emanent d'un profes-
seur de musique qui, de son propre aveu,
n'avait pas le don naturel de la pedago-
gle et a connu longtemps le triste sort du
professeur « chahute ». II raconte volon-
tiers que tous les pretextes lul etaient
bons pour eviter de faIre la classe. Quand
la coupe debordait, II se mettait en cold-
re. II songeait k changer de metier. Puls
II decouvrit — et accepta — la discipline
de I'obeissance a cette autorite interieure
qui habite tout homme, et sa maniere
d'etre comme son enseignement s'en

trouverent profondement transformes. Au-
jourd'hui, lorsqu'une classe fait preuve
de mauvais esprit, il s'efforce de trouver
les raisons du comportement de ses ele
ves, toujours pret a reconnaitre ses pro-
pres torts. Des entretiens particuliers
avec les plus rebelles I'aident a trans
former le climat de la classe. Ghaque se-
maine apparte de nouvelles experiences.

« Une atmosphere de liberte se cree,
je I'ai decouvert, lorsque quelqu'un ac-
cepte de changer d'attitude — qui que
ce soit. » Ainsi parle M"® Helen Stacey,
Australienne, qui a enseigne le dessin a
des eleves de 12 a 18 ans et a preside
une organisation professionnelle de son
pays. « Personnellement, j'avais des dif-
ficultes avec une classe qui ne temoignait
aucun interet et baclait son travail
J'avais une attitude critique. Je me suis

Lorsque I'Education des enfants

coinnience, celle des parents recom

mence.

L'experience.

excusee de ma fapon de faire apres une
lepon que j'avais mal faite. II y avait dans
cette classe quatre filles de quinze ans,
rebelles, meprisantes, dont deux avalent
deja «seche» mon cours. Elles m'ont
demande de leur dire exactement com

ment j'avais appris a m'entendre avec les
gens que je detestais. Je leur ai parle de
I'ecoute de la voix interieure, et leur ai
propose d'en faire l'experience. II y avait
entre elles des jalousies dont elles se
demanderent mutuellement pardon. Elles
me firent des excuses pour leur condulte
desagreable, ainsi qu'a un autre profes
seur qui les avait renvoyees de sa classe.
A la fin de I'annee, leurs regards me-

prisants avaient completement disparu et
elles m'ont dit: « Ce que nous avons
appris de plus important cette annee,
c'est qu'on peut redresser la situation
quand on a eu tort. Maintenant, si nous
travaillons dans un bureau et que les
choses vont de travers, nous saurons
comment nous y prendre pour que pa
change. »
M"® Emille Barrier est professeur agre-

ge de physique dans un lycee mixte de la
banlieue parisienne. Elle est convaincue
que la responsabilite mutuelle est une
des conditions de base pour de justes
relations dans la societe, et que cela
commence en classe. «Un professeur
doit s'interesser a ses eleves en tant que
personnes responsables et adultes en
devenir, ecrit-elle.

»Cela signifie en particulier refuser le
laisser-aller et I'excuse fallacieuse « ce

n'est pas de leur faute ». On parle beau-
coup d'alienation. On considers facile-
ment que si des eleves agissent de telle
ou telle maniere, c'est la faute des pro
fesseurs, des parents, de la societe, ou
des structures, imposees bien entendu
par le ministers...

» J'avais I'annee derniere une classe
qui se plaignait, et avec raison, de I'un
des professeurs. La situation etait telle
que meme si ce professeur avait voulu
changer d'etat d'esprit et faire correcte-
ment son travail, II n'aurait pu reussir.
Le chahut et I'indifference etaient ins-
talles dans la classe. Cependant, les ele-
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« L'Ecole doit rester I'aslle Inviolable oti les

querelles des hommes ne pEnEtrent pas »

ves se consideraient comme des victi
mes, d'autant plus qu'ils avaient un
examen en fin d'annee. J'ai consacre une

heure de cours a essayer de retourner la
situation. J'ai demande a mes eleves de

se sentir responsables de la sante de leur
professeur et de chercher ce qu'ils pou-
vaient faire : retablir le silence en classe,
presenter des suggestions a leur profes
seur, etc. Apres une vive discussion, la
majorite de la classe a pris sa decision.
Silence et discipline ont ete a peu pres
retablis et I'examen a ete reussi pour la
plupart des eleves.



« Ceux qui ne sont pas comme nous »

» Ces memes eleves ont peu apres pris
en charge moralement deux de leurs
camarades qui donnaient de serieuses
inquietudes. Je ne sais pas s'ils I'au-
raient fait de ia meme faqon si cette
experience avec ieur professeur n'avait
pas ete tentee. »
Un des eiements des rapports humains

que I'ecole est particuiierement apte a
faire naitre entre ies hommes, par le
brassage des miiieux qu'elle entrame, est
le respect et ia comprehension de « ceux
qui ne sont pas comme nous ». Le direc-
teur de I'Ecoie Internationaie de Geneve,
M. Rene-Franqois Lejeune, etait particu
iierement bien piace pour ie souiigner:

« L'ecole doit initier au dialogue, qui
est une methode de sympathie et d'ac-
compagnement interieur grace a iaqueiie
on entre dans ie point de vue de I'autre,
on reconnait son originaiite, et on en
tient compte dans I'edification de son
propre raisonnement. Au iieu de prati-
quer cet echange, I'homme moderne est
le plus souvent infrangible, il n'admet
pas, recuse, conteste, erige en principe
sa reflexion, son increduiite, refuse le
critere objectif et s'edifie iui-meme en
echelle de valeurs. »

Les telespectateurs franqais ont en-
tendu recemment citer cette phrase du
ministre de i'Education nationale de
1936 : « L'ecole doit rester i'asile invio-

II y a une tache a accomplir ou cha-
cun, quels que soient son origine, sa for
tune, son intelligence ou son credo, a un
role a jouer. Une experience dans ce do
mains, qui ailie une participation totals
a la vie de la cite avec une absence
totals de sectarisme, nous a paru meriter
une place a part. On la trouvera en
page 9.

Une fripouille instruite...

Etre responsable, demander pardon,
savoir retourner une situation, respecter
autrui, voila des bases solides pour ap-
prendre a creer entre les hommes des
relations vraies. Mais aussi, servir. Un
jeune specialists de bioiogie vegetale,
jetant un regard en arriere sur ses etudes,
insists sur ce point : « G'est par le ser
vice que i'on apprend a reconnaitre ies
vrais besoins des autres. La soumission

seule ne vous i'apprend pas, i'arrogance
non plus. On apprend a servir dans une
equips, et aussi en respectant les autres,
qu'ils soient professeurs ou balayeurs.
Je me suis excuse aupres d'un des net-
toyeurs a la fin de mes etudes, pares que
je I'avais traite comme un inferieur tout
en parlant ici et ia d'egalite et de fra-
ternite.»

Un responsable syndical, avec tout le
bons sens acquis au cours de ses annees
de travail dans les docks, disait a un
auditoire d'educateurs :

Is#'Mi

i2|9 Oil commence
iliiy le racisme d'opinion ?

lable ou les querelles des hommes ne
penetrent pas. » On mesure tout le terrain
perdu depuis pour la tolerance dans le
sens le meilleur du terms. Combien de

ceux qui ont traditionnellement defendu
la laicite souscriraient encore sincere-

ment a cette declaration ? Combien de

ceux qui denoncent le plus violemment
le racisme pratiquent un racisme d'opi
nion, ou i'on exclut un homme, non pour
ia couleur de sa peau, mais pour la teinte
de ses opinions. Queile societe consti-
tueront les jeunes marques par ce ra-
cisme-la ?

«Prenez une fripouille. Instruisez-la
sans changer ses mobiles de vie. Qu'est-
ce que vous obtenez ? Une fripouilie
instruite. »

Lorsque des professeurs s'attaquent
a ce changement des mobiles et des
comportements humains, il se passe des
choses etonnantes, et I'interet des eleves
est accroche pour de bon.
Un ingenieur suedois, touche par les

difficuites de i'empioi dans I'industrie, a
accepte de faire dans I'enseignement un
certain nombre de rempiacements. II
s'est heurte tres vite a un probleme qui

sevit de faqon aigue dans son pays, celui
de la persecution d'eleves par leurs ca
marades qui les mettent en quarantaine.

« J'ai fait un remplacement dans une
ecole assez importante d'une region in-
dustrieiie, ecrit cet ingenieur. Des le
premier jour, le directeur m'avertit que
dans ma classe mixte de trente eleves,
un garqon d'origine etrangere, tres intel
ligent, nomme Hugo, etait tenement per
secute que I'administration envisageait
de ie changer d'etablissement. Juste

Eduquer, c'est dormer de la dignite

humaine, aider I'autre a trouver sa

place, son role, sa valeur unique et ir-

remplaqable.

Eduquer, c'est aider quelqu'iin a

clioisir ce qui est le meilleur pour lui
et pour la societe. C'est le contraire de
Fegoisme. C'est apprivoiser, connaitre
et faire connaitre, aimer pour faire

aimer.

La secretaire d'une Maison des

Jeunes et de la Culture.

avant mon arrivee, il avait ete serieuse-
ment battu. II etait compietement isole
pendant les recreations ; on lui interdisait
de participer aux jeux.
»Ayant observe les choses pendant

deux jours, je decidai qu'il etait temps
d'agir. Je pariai a tous les eleves de la
voix interieure qui peut se faire entendre
de chacun et j'ecrivis trois questions au
tableau noir:

»1. Comment etre I'ami de tous dans

la classe ?

» 2. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?

» 3. Comment est-ce que je peux re-
parer ?

» Maintenant, dis-je, voyons ce qui se
passe si nous nous taisons pendant quel-
ques minutes. Vous pouvez ecrire les
pensees qui vous viennent, mais vous
n'avez pas besoin de les montrer a qui
que ce soit. C'est strictement personnel.»

« Quand ce fut fini, il y eut une veri
table ruee vers mon bureau. Tous vou-
laient me lire ce qu'ils avaient ecrit. Dans
90% des cas revenait le nom de Hugo,
et le desir d'etre son ami. II y avait aussi
des decisions morales radicales : cesser
de mentir; rentrer a la maison a 8 h. du
soir au lieu de 11 h., cesser de se dispu-
ter, ecouter le professeur, se calmer. Ce
fut la fin du cas Hugo. »

Plusieurs enseignements peuvent etre
tires de cet incident: I'homme qui a pris



I'initiative determinante n'etait dans r6ta-
blissement que depuis deux jours, at
n'avait d'autre formation pedagoglque
que sa connalssance de la nature humal-
ne. D'autre part, 11 n'a pas eu besoln de
morallser; la solidarite etait inscrite au
fond des consciences, et n'attendait
qu'un revelateur pour se manifester.
Mettre I'enfant, ou I'homme, en contact
avec sa propre conscience, c'est lui
rendre un service pour toute sa vie. C'est
peut-etre ce qu'un enseignant peut faire
de plus durable.

Parfois, c'est I'honnetete du professeur
qui fera jaillir retincelle. Una jeune fllle
de Londres, quI enselgne dans une ecole
secondaire d'Etat (comprehensive school,
deux mille eleves), raconte a ce sujet
une anecdote amusante. Une de ses ele
ves oubllalt regullerement de faire ses
devoirs. Si on lui demandait pourquoi,
elle repondait: « J'y peux rien. Ma tete
est un oubliolr». La jeune enseignante
commit un jour une serieuse etourderie,
et egara son sac a main, qu'elle retrouva
par la suite. Au cours d'un entretien avec
r6l6ve etourdie, elle lui dit: «J'aurais
pu me faire voler une bonne somme d'ar-
gent. Cela aurait 6t6 ma faute. C'est moi
r§tourdie et personne d'autre I» L'eleve
garda le silence un long moment, puis
rentra chez elle. La suite montra qu'elle
avait compris.

H n'y a pas un temps pour appren-
dre ni an temps pour enseigner. Les
deux temps sent constamment lies. On
cesse de donner quand on cesse de re-
cevolr. On cesse de recevoir quand on

cesse de donner.

Une mere.=

La crise des motivations

Parents et enselgnants ont blen du mal
a accepter que ce qui est remis en ques
tion avant tout par la crIse actuelle, ce
sent nos raisons de vivre et de travailler.

Nous aimerions tenement mieux rema-

nier les programmes, I'equipement ou le
ministere I Meme les conservateurs en-

visagent plus volontiers I'eventualite d'un
« grand chambardement » pretendu ine
vitable, plutot que le « chambardement »
interieur des valeurs et des motivations.
On connaTt I'anecdote de I'homme quI

interroge trois tallleurs de pierres sur un
chantier, au Moyen Age. « Que fais-tu ? »
dit-il au premier. «Tu vois bien, je taille
des pierres. » « Et toi ? » «Je gagne le
pain de ma famllle.» Se tournant vers le

Entre ces deux

generations, que va-t-li

se construire 7

dernier: « Et toi ? » « Je batis une cath6-
drale.»

Sous la pression des evenements, les
raisons de vivre traditionnelles de I'en-
seignant se sent tout a coup revelees in-
sufflsantes.
M. Gabriel Boulade, professeur de ma-

th6matiques dans une ecole normale,
§crlt a ce propos :

« La securite du maTtre a ete 6branl6e
en meme temps que celle de I'institution
scolaire. L'enseignant, qui jusque-16 se
croyait seul maTtre apres Dieu dans
sa classe, s'est senti d6pouille de toute
autorite exterieure. Du meme coup, beau-
coup d'enseignants ont cesse de croire &
leur vocation. Par leur enseignement, ils
avaient autrefois donne un sens a leur
vie. Aujourd'hui, tout cela s'est ecroule.»
Un des risques devant le desarroi qui

s'ensuit, est de se laisser prendre par la
peur: peur de radministration, peur des
collegues, du qu'en dira-t-on, de paraTtre
reactionnaire, peur des el§ves qui con
duit a la d6magogle, peur d'avoir des
histoires.

«Je suis un professeur comme tant
d'autres, ayant des notes pedagogiques
et administratives satlsfalsantes. J'al fait
men metier aussi bien que possible de
puis vingt-cinq ans : j'ai appris & I'aimer
et a le renouveler sans cesse. L'enthou-

siasme m'entraTnant souvent, le courant
passalt bien dans mes cours. » C'est un
professeur de musique dans une §cole

normale d'instituteurs qui parle ainsi.
Elle s'occupe 6galement de I'enfance
Inadapt6e. Lorsque sent intervenes de
puis trois ou quatre ans la contestation
permanente, le refus systematlque de
travailler, les attaques personnel les de-
clenchees dans un but de destruction

totale du systeme, I'amour du metier qui
avait ete son mobile principal s'est r§vel6
insuffisant. « Daniel dans la fosse aux

lions... Est-ce I& le sort qui m'attend pour
les dix prochaines annees, jusqu'a la
retraite ? Quoi faire ? M'en moquer roya-
lement ? On me I'a conseill6, mais c'est
preparer des reactions pires encore.
Tenir coute que coute au prix d'une
usure serieuse du ressort ? J'ai lutt§ jus-
qu'& la limlte de ma resistance.

»Alors ? Devant toute cette revolte
centre la societe que je comprends si
bien, j'ai du apprendre i vivre au-del&
de la revolte, decouvrant pratiquement,
par I'examen de mes mobiles, si ce n'est
pas moi qui explolte les autres. Or, je les
exploits forcement si men but dans la
vie est de m'exprlmer mol-meme avant
tout, d'epanouir ma personnalit6, de
satisfaire toutes mes envies, men egoT's-
me.

» Dans le silence, chaque jour je me
mets a I'ecoute de Dieu — qui est la
seule puissance que je connaisse capa
ble de faire quelque chose de nouveau
en moi — afin de decouvrir quoi faire,
quoi dire. Je pense qu'il y a une honne-



tete fondamentale d'adultes comme moi,
vis-a-vis des plus jeunes, qui peut rega-
gner leur confiance et couper court a
cette agressivite qui dresse un mur de
plus en plus haut entre dirigeant et
dirige, parents et enfants, ouvriers et
patrons. Renverser ce mur en «tombant
le masque », comme disent mes eleves.
C'est la la chance du Rearmement moral
et le prealable a toute nouvelle societe. »

Si le professeur acquiert de nouvelles
raisons de vivre et d'enseigner qui de-
bordent i'ecole pour engiober toute une
societe, alors sa responsabilite semble
s'etendre, eiie aussi, au-dela du domaine
strictement scoiaire. li rejoint alors
I'aspiration de bien des eleves, qui refu-
sent d'etre traites en simples numeros.
Un eleve disait recemment a un congres
d'enseignants : « Nous desirons pouvoir
parler avec nos professeurs de tous les
problemes que nous n'osons pas aborder
avec nos parents. » Bien sur, les profes
seurs ne doivent pas supplanter les pa
rents, mais accueillir les eleves avec un
esprit ouvert, et les aider k faire les pas
necessaires pour qu'une unite reelie et
dynamique regne dans la famille. Telle
est, par example, la conviction de M"®
Nicole Du Pasquier, professeur de lan-
gues dans un gymnase de Neuchatel ;
«J'ai particulierement ressenti cette res
ponsabilite ii y a une annee, iorsqu'un
de mes eleves s'est suicide. Je n'avais
pas su etre sensibie a ce qui se passait
en iui ; son mutisme etait pour moi «enfin
une zone de siience» dans une classe

agitee, au iieu d'un appei a mon attention.
Je decidai d'etre particulierement atten
tive aux eieves « insignifiants », et cette
decision eut des repercussions ie soir
meme : un eleve avait ete particuliere
ment secoue par ce suicide, car il avait
Iui aussi des probiemes d'entente avec
sa famille. II decouvrit la richesse du
moment de silence dans I'honnetete face
k soi-meme et decida de parler ouverte-
ment a ses parents des choses qui le se-
paraient d'eux. Lui qui etait toujours sur
la defensive et s'isoiait facilement, sait
maintenant aider ses camarades. »

Se situer par rapport au monde

De Geneve, le doyen des maitres de
biologie du College Calvin affirme: «Tout
professeur consciencieux se sent respon-
sable de I'information qu'il doit trans-
mettre dans les meilleures conditions
possibles a ses eleves. II ne peut et ne
doit, cependant, pas suppleer au sens
personnel des responsabilites de ces der-
niers. II tendra k le developper. II leur
offrira comme raisons d'§tudier la possi-

bilite de se situer dans I'univers qui les
entoure et de se faire, sur cette base, une
ethique personnelle. » Ce professeur a
propose a ses eleves de I'aider a cons-
truire dans un local desaffecte appele
« la fosse aux ours », un laboratoire mo-
derne. Grace a I'appui des autorites et a
I'aide d'entreprises privees, I'enthousias-
me des constructeurs benevoles vint a
bout de la tache en trois mois. Devant la
presse, les autorites educatives et un
nombreux public, le laboratoire fut inau-
gure en decembre. Tant ii est vrai que si
Ton nous propose de construire quelque
chose de difficile, nous avons envie de
prendre la truelle en main.

Un metier dans les mains

«Tant qu'il n'y aura pas une vis6e
commune, un elan commun, une motiva
tion spirituelie, ies problemes souleves
et les solutions proposees seront neant.»
Le professeur de philosophie qui s'expri-
me ainsi ajoute que la grande question
de I'heure actuelie demeure : Comment ?

Qui, comment ? Queile est la gigantes-
que construction pour laqueiie toutes ies
generations vont etre pretes & retrousser
les manches — si i'on sait ia leur pro
poser ?

Peut-Stre est-il vain d'essayer d'en ear
ner trop precisement ies contours. On
peut affirmer simplement que pour en-
tramer cette adhesion profonde de cha-

cun, ii faut que I'edifice propose rem-
plisse certaines conditions ;

D'abord que le chantier solt ouvert a
tous, sans aucune exclusive. C'est la
grande insuffisance de tant de projets
nes des ideologies modernes, que de
s'adresser a une fraction de I'humanit^
— une seule classe, une seule race, une
seule generation. Ou bien c'est celui
dont I'intelligence maitrise les techniques
modernes qui exclut par son esprit de
superiorite celui dont le sens pratique
serait si precieux pour I'oeuvre commune.
Chacun sent, confusement, dans la tour-
mente actuelie, qu'il faut un toit capable
d'abriter la famille humaine tout entiere.

II faut ensuite que cet edifice soit cons-
truit selon des normes universellement
respectees. Tei ou tei mapon risque de
ne pas les appliquer parfaitement. Mais
le contremaitre qui va proclamant: « Nui
besoin de verticales, de niveaux, de fil
k plomb ou d'equerre, batissez comme
il vous plait», verra vite s'elever la de
monstration de son incompetence. La
necessite de ces criteres moraux est
souiignee par un eleve de Lievin, qui
ecrit dans le journal de son lycee : « Le
monde a besoin d'une autorite reconnue
par tous. Pour moi, ces criteres d'hon-
netete, purete, desinteressement et
amour absoius me montrent ie chemin
pour arriver, sain moraiement et physi-
quement, a creer cette societe que nous
esperons tous. »
Pour certains, ces normes auront ete

fixees par i'Architecte eternel qui a
conpu le projet. Ceux-la estimeront sage
de chercher a suivre aussi precisement
que possible les instructions de cet
architecte et c'est iogique. Pour d'autres,
ce sont des principes inherents a la
conscience humaine, et iis mettront tout
leur coeur a s'y soumettre. L'important
est que le mur soit droit et soiide et ne
s'ecrouie pas sur ceux qu'ii doit proteger.

Si la communaute scoiaire prefigure
en queique sorte ce chantier, ie profes
seur n'a plus besoin de se demander de
quei droit il enseigne. Chacun, pour par-
ticiper utilement, a besoin de compren-
dre le monde — et c'est son role a lui
d'apporter I'experience des siecles, la
sagesse des nations, la connaissance
des outils disponibles. D'autres auront &
apporter leur curiosite, leurs questions,
leur volonte d'agir.

Alors, quelle vivante cathedrale allons-
nous construire I

Claire Evans-Weiss.

Reportage photographique: Danielle
Malllefer.



L'ecole et la communaute par Joyce Kneale

Joyce Kneale a enseigne a Londres et
a LiverpooL Ses experiences dans la formation
— et la reformation — du caractere ont ete
publiees dans diverses brochures et etudiees
avec interet par plusieurs commissions natiO'
nales pedagogiques en Grande-Bretagne. Au
cours des deux dernieres annees, elle a mis
Vexperience acquise au service de pays d*Asie,

Si Ton me demande comment j'envisage la
fonction de Tenseignement dans le monde mo-
derne, je r6ponds qu'il s'agit d'offrir aux 616yes
des buts de vie suffisamment vastes et ensuite

de les former pour qu'ils puissent les atteindre.
Je pense k nne de mes classes dans ime 6cole

publique v6tiiste du nord-est de Londres. J'ai
propose aux 61^ves ̂ g6s de huit ans de faire de
leur quartier, qui est terriblement surpeupl6, la
fiert6 de Londres. Pour commencer, nous nous
sommes livr^s k des recherches sur Thistoire du

quartier et de ses habitants, particulidrement
ceux qui avaient apport6 une contribution
exceptionnelle k rhumanit6. Nous avons ainsi
d^couvert que Wilberforce, Livingstone et
Gandhi avaient habits notre quartier. Nous
avons 6tudi6 en detail la vie de ces hommes

du pass6 en insistant sur leurs qualit^s de foi,
de pers6v6rance et de rectitude morale. Dans
les classes de religion que suivaient les enfants
ils ont pu reconnaitre la source k laquelle ces
hommes puisaient leur force, leur discipline.
Toutes ces informations ont 6t6 ensuite utilisees

pour 6valuer les besoins de notre quartier:
maintenir la propret6 des rues, accueillir les
immigrants de fagon que toutes les races se
sentent k I'aise, aider les autorit^ locales dans
Tex^cution de leurs tiches.

Une pidce de theatre naquit de cette 6tude;
elle exprimait dans une forme neuve certaines
de nos reflexions et montrait les changements
qui en avaient r6sult6: enfants qui rembour-
sent des objets vol6s dans des magasins, initia
tives pour maintenir la propret6 des rues, conflit
r6solu entre bandes de jeunes aprds que deux
d'entre eux se furent reconcilies, etc. Le maire,
les conseillers, les parents d'autres enfants
voient la piece. « Cela m'a rappeie des choses
que j'avais oubli6es et que je n'aurais jamais
dh oublier», dedara le maire.

« La Presse du Monde »

A une classe d'enfants de dix ans, j'ai pro
pose comme theme d'action : « Comment cons-
truire ime famille de nations ?» Chaque
enfant a choisi un pays et Ta 6tudie d'une
fa^on independante. H a ensuite 6tabli un
dossier de faits et d'illustrations. Un journal
intitule «La Presse du Monde» a ete lance.
Des etrangers sont venus parler k la classe.
Nous avons ainsi decouvert que dans chaque

nation il y avait bien des probiemes k resoudre.
En le^on de geographie, au lieu d'apprendre seu-
lement des noms de montagnes et rivieres, nous
avons fait un effort de decouverte et de prise
en charge des autres peuples. Le Nigeria etait
k repoque plonge dans une guerre fratricide.
Ce fut \k pour chaque enfant Toccasion de
penser k une personne qu'il n'aimait pas ou
evitait. H leur fut naturel de consacrer un mo

ment de reflexion en silence pour decouvrir
comment ils allaient briser ces inimities. Des

decisions prises k cette occasion est nee une
atmosphere entidrement differente dans la
classe. Ils ont ainsi commence k comprendre
comment se creent les haines et les rivalites et

d'oh vient le courage dont on a besoin pour
faire le premier pas vers Tautre.

Pratique de la ddmocratie

J'ai dh moi-mSme utiliser les occasions de

ma vie oh j'avais ete gagnee par le ressentiment
et leur dire comment je m'en etais liberee. Nous
avons decouvert ensemble que construire ime
famille de nations n'etait pas sans rapport avec
la construction d'une famille d'individus. En

cherchant ce qui n'allait pas dans la vie de
famille, nous avons fait sortir les reproches
contre maman, les sautes de mauvaise humeur
de papa, etc. Nous avons cherche que faire k
propos de chaque probldme; parfois, il fallait
avoir un entretien particulier avec un enfant;
un moment de silence 6tait d'un grand secours
car en se recueillant un enfant trouve en lui-

m6me la r^ponse. Une decision 6tait prise : faire
son lit, nettoyer la maison le samedi, preparer
une tasse de th6 pour ses parents ou ex6cuter
une recette de cuisine in6dite. Ces modestes

initiatives faisaient souvent toute la difference.

Quand tel enfant decidait d'en finir avec ses
propres sautes d'humeur c'etait parfois la paix
qui revenait au foyer.
Une autre classe a etudi6 le thdme suivant:

« Comment faire fonctionner la d^mocratie ? »
Nous sommes alies au Parlement sous la con-

duite de notre depute local. Nos recherches sur
les origines de la democratie et sa signification
en ont ete stimuiees. Puis il a fallu se pencher
sur les questions essentielles de la mise en pra
tique de la democratie : comment, par exemple,
devenir soi-mdme digne de confiance ? com
ment etre responsable des autres ?
La version finale du travail redige par la

classe a tellement interesse notre depute que
celui-ci Ta remise au president du Parlement.
« Maintenant, je pense aux dettes que je dois
rembourser », nous a-t-il lui-meme avoui. C'est
peut-etre cette phrase qui personnellement m'a
le plus encouragee. II ne semble pas que les
eieves aient besoin d'attendre d'etre des adultes
pour avoir la possibilite d'agir sur la societe.

SANS COMMENTAIRES

RI^PONSES A LA QUESTION:

Qu'attendez'vous de la contesta
tion ?

Je n'attends rien de la contestation,
mais beaucoup du dialogue. Ce que
retudiant veut, c'est etre entendu;
mieux: 6coute. (Professeur de langue.)

J'en attends tout quand elle s'exerce
sur moi-meme. J'eprouve une grande in
quietude quand elle s'exerce aux depens
des autres. Mais il faut qu'elle soit, car
elle est la condition de tout change-
ment. (Mere de famille.)

J'attends de la contestation une remi

se en question positive de la vie en
societe. Mais c'est une arme k deux

tranchants. Comme moyen oui, comme
but non. Contester par systeme defigure
I'homme. (Professeur d'6cole normale.)

... ET DEUX EXPERIENCES

J'ai rencontre plusieurs de ces jeunes
que Ton qualifie de «gauchistes» qui,
lorsqu'ils parlaient de la societe, le fai
saient sans coiere : « Je ne peux pas vi-
vre dans ce monde-lk, il n'eSt pas fait
pour moi, il faut done que ?a change.»
J'ai dh alors faire le tri entre ce qui
etait fundamental pour ma vie et pom-
ma foi, et ce qui n'etait qu'habitude.
J'ai constate que ces jeunes acceptent
tres bien que nous ne transigions pas
sur certains points quand ils sentent que
notre vie n'est pas pour autant conser-
vatisme et conformisme. (Un professeur
de lycee dans la banlieue parisienne.)

Quand mes eieves contestent en classe,
il est rare qu'ils n'aient pas de bonnes
raisons. C'est pourquoi il m'arrive par
fois de susciter leurs remarques et de
mettre avec eux cartes sur table. Der-

nierement, j'ai demande aux eieves d'une
classe dans laquelle la tension etait
grande, de prendre chacun une feuille de
papier et de faire la critique de mon
enseignement et de mon attitude person-
nelle, de faire egalement une autocri-
tique et de formuler des propositions
pour changer la situation. Le serieux et
I'honnetete dont ils ont fait preuve
m'ont secouee. La dragee etait parfois
difficile k avaler, car ils relevaient des
choses que je savais parfaitement mais
n'avais pas envie de changer. Sur d'au-
tres points, je continue de defendre mes
convictions, qui sont profondes, malgre
leur opposition. (Un professeur de gym-
nase en Suisse romande.)



« J'ai eleve deux generations de Rueillois
et je ne regrette rien de ces trente-sept ans. »

Geneix, qui me parle dans son petit
appartement de Rueil-Malmaison, a exerce
son metier d'institutrice dans cette banlieue

de 60 000 habitants a I'ouest de Paris. Rueil,

c'est a la fois les romantiques residences na-
poleoniennes, I'humble village mange par la
ville et les «grands ensembles» geometri-
ques. A la retraite aujourd'hui, Mmc Geneix
continue a se battre dans le coin du monde

ou elle vit; car pour elle, etre responsable
du monde c'est d'abord etre responsable de
Rueil. Derriere un air efface, il y a le tem
perament d'une lutteuse.

En 1949, elle passe une semaine a Caux.
Les contacts avec les femmes allemandes la

marquent profondement. Bile entend Robert
Schuman parler de la reconciliation entre les
deux peuples.

Quartier g6n6ral

I , ■ ■

Mme Geneix

De retour a Rueil, Mn>« Geneix ouvre son

foyer qui devient le quartier general d'une
campagne theatrale du Rearmement moral
dans sa region; elle heberge a grands sacri
fices certaines personnes.
A la suite de cette campagne, un conseil-

ler municipal qui faisait une opposition sys-
tematique au maire de Rueil se rend a Caux
pour un week-end. Au retour, son premier
geste est d'aller s'excuser aupres du maire,
dont il jalousait les prerogatives. Le climat
de confiance qui s'etablit entre les deux
hommes bouleverse le Conseil municipal.

On arrive enfin a faire aboutir des deci

sions en suspens concernant les construc
tions publiques.
A I'ecole, Geneix essaie de faire re-

flechir ses eleves sur la pratique de I'honne-
tete, de la purete, du desinteressement et de
I'amour absolus. Cela interesse les jeunes
qui preparent eux-memes les sujets qu'ils
veulent travailler en classe. Elle prend aussi
plus de responsabilites envers les families.
Une eleve intelligente et paresseuse avait fal-
sifie ses notes avant de les montrer a ses

parents puis avait rendu le carnet avec les
notes retablies. « Je n'arrivais pas a voir les
parents ensemble pour tirer I'affaire au

clair, raconte Geneix. Je pris le pre-
texte d'un vote qui avait lieu dans I'ecole
pour leur demander: « Parlez-vous ensem-
» ble de ce genre de questions ? » Ils m'a-
vouerent qu'ils manquaient de franchise I'un
envers I'autre. «Votre fille peut etre une
»eleve brillante, leur dis-je, mais pas dans
»cette atmosphere-la 1 » Avant la fin de
I'annee, la fillette avait retrouve son equi-
libre et le menage son unite. »

En 1964, Mn>e Geneix est dans le train
special qui amene 400 Fran9ais pour un
week-end a Caux.

Elle se bat sur plusieurs fronts. «Dans
notre immeuble, raconte-t-elle, aucun des
coproprietaires ne voulait etre delegue, ni
prendre de responsabilites. J'ai accepte
d'etre deleguee de notre escalier. Comme il
n'y avait pas d'endroit pour se reunir, j'ai
ouvert mon foyer. Ensemble nous avons de
cide de nous separer du syndic d'immeuble
dont les comptes n'etaient pas honnetes. Puis
j'ai fait en sorte que d'autres coproprietaires
prennent a leur tour leurs responsabilites.»

« Nous ne sommes pas malhonnetes »

A I'Association sociale des femmes de

Rueil, elle s'etonne de I'attitude des adhe-
rentes envers la Municipalite. Par exemple,
la commune leur offrait le transport pour

des visites de Paris; pas une ne songeait a
payer le trajet. Prenant son courage a deux
mains, Geneix insiste pour payer. « Mais
nous ne sommes pas malhonnetes», repli-
quent les autres. Pendant six semaines elle

assiege la presidente. « Nous ne pouvons pas
etre des femmes favorisees sans que ce soit
au detriment d'autres secteurs. C'est une fa-

9on pour le Conseil municipal de s'assurer
nos suffrages, et ce n'est pas honnete.»
Finalement la cause est entendue, chacune

paie desormais les trajets et la somme est
versee au Bureau d'aide sociale.

Poussee par une force int^rieure

Mme Geneix interrompt son recit, puis se

penche legerement en avant pour donner
plus de poids a sa phrase: «Bien sur, il
faut toucher les gens en place pour qu'ils
aident. Mais ce qu'il faut surtout, c'est a la
base une formation civique; si on se deci-
dait a changer la societe par le has, tout le
monde aurait le sentiment de participer. »
Ou Mm= Geneix trouve-t-elle cette ener-

gie ? « Je ne suis pas croyante, repond-elle.
Vous pouvez faire tout cela sans croire.
Mais je suis poussee par une force inte-
rieure, ma conscience. Les criteres moraux
me semblaient d'abord superflus et je ne les
ai pas appliques tout de suite. J'essaie de
penser ma journee dans le silence.» Elle
evoque les enfants de cinq a neuf ans qui,
a Caux en 1949, en obeissant aux idees qui
leur venaient dans le silence, I'avaient deci-

dee a faire de meme.

« Je suis heureuse de m'engager. Je ne sais
pas ou cela me menera. » C'est le moment,
pense-t-elle, de voir plus grand.

Propos recueillis par Evelyne Seydoux.
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Essen: week-end

international

Invitees par des mineurs et des responsa-
bles de rindustrie de la Ruhr, deux cents
personnes venues d'Allemagne et des pays
voisins ont pass6 Tavant-demier week-end
de mars k Essen. Decrivant le climat de ner-

vosit6 qui r^gne dans les milieux politiques
allemands au sujet de TOstpolitik, un depute
au Bundestag a demande aux participants
de I'aider k susciter un groupe de parlemen-
taires qui «sauraient decouvrir dans la
voix de leur conscience, et non dans les con-
signes de leurs partis, la ligne qu'ils doivent
suivre ».

Rappelant, quant k lui, que les deux
grands vaincus de la demiere guerre, TAlle-
magne et le Japon, etaient devenus riches
grace k leur travail, M. Frederik Philips a
evoque quelques-uns des grands principes
qui doivent orienter rindustrie de demain.
Selon Tancien president des industries Phi
lips, il ne s'agit pas tant, pour les patrons,
d'apprendre k d61eguer leurs responsabilites
que de savoir comment creer la confiance;
il s'agit aussi, du c6t6 des travailleurs, de se
preparer autant a la cogestion qu'i la co-
responsabilite.
Un Norvegien, qui sejourna pendant huit

ans dans la Ruhr apr^ la demiere guerre
pour y apporter le message du Rearmement
moral, fit appel a ses auditeurs pour qu'ils
se rendent k leur tour en Norv^ge, mainte-
nant que ce pays hesite au seuil de I'Europe
de demain.

Les participants ont souhait6 que les ren
contres de Caux de cet ete leur permettent
de former les noyaux d'hommes engages
qui, dans toutes les classes, pourront traduire
dans la realite des faits deux des imperatifs
de notre epoque: discipline et liberte.
Les reunions ont ete conduites par un mi-

neur, qui utilisait ainsi la majeure partie de
son temps de repos entre deux equipes de
nuit.

Paris: dialogue
sans rideau

Plus de 250 personnes ont assiste aux qua-
tre representations de la pi^ce On jouera
sans rideau k la maison du Rearmement

moral de Paris, en fevrier. Parmi elles se
trouvaient des presidents de societ6s, des
cadres superieurs et des ingenieurs repre-

sentant des secteurs aussi divers que la me-
tallurgie, la siderurgie, I'aeronautique, le tex
tile, la construction, la banque et la marine
marchande. Plusieurs etaient venus accom-

pagn6s de leur famille.
Chaque soir, apres le spectacle, un echan-

ge de vues anime eut lieu entre la troupe et
son public. A en juger par les conversations
qui se poursuivirent jusqu'a une heure tar-
dive, on pouvait voir que les probltoes sou-
leves tenaient au coeur de beaucoup. «Je
decouvre ici quelque chose qui me per-
mettra de parler d'une nouvelle mani^re k
mes enfants », dit la femme d'un chef d'en-
treprise.
De nombreux industriels ont fait part au

cours des soir6es de leur sentiment d'impuis-
sance face aux hommes anim6s d'ideologies
extremistes qui semblent rendre tout dialo
gue impossible.
A ce propos, M®e Evans, I'un des auteurs

de la piece, declara: « H me semble que le
changement dont il est question n'est pas de
rendre gentils des gens mechants, mais celui
par lequel nous permettons k Dieu de faire
exploser nos coeurs pour qu'ils s'ouvrent k
toutes les classes, toutes les races, toutes les
generations et aux tenants de toutes les ideo
logies. Ce changement transformera notre
egoisme en un souci passionne pour tous
ceux qui ne sont pas de notre entourage. Ce
que je voudrais voir, ce sont les syndicalistes,
les patrons qui sont ici, se rendre au Que
bec, en Irlande, au Moyen-Orient, et \k, pou-
voir dire parce qu'ils en ont fait I'experience
dans leur famille et dans leurs entreprises:
«Voilk comment on aboutit k des solu

tions. » C'est cette preoccupation beaucoup
plus que celle d'un simple rapprochement so
cial qui nous a animes lorsque nous avons
ecrit cette piece.»

Liban: un ambassadeur

parie de Caux

La Revue du Liban du 12 fevrier consacre

ses pages centrales k «la signification et la
portee du Rearmement moral», sous la plu
me de M. Albert Nassif, ambassadeur du
Liban a Beme. Evoquant un recent sejour a
Caux, M. Nassif ecrit: « J'en ai retire une
impression de charite fratemelle et d'effica-
cite veritable et je n'al pu m'empecher d'etre
pris par le discret devouement des partici
pants. Ils touchent par la simplicite des
moyens employes et I'importance toujours
possible des resultats entrevus. »

Angleterre

Plusieurs conferences pour le Rear
mement moral se sont succede en

mars au centre de Tirley Garth dans
le Cheshire. L'une d'entre elles a reu-

ni des Irlandais, catholiques et protes-
tants.Une autre des Gallois.Le Pays de
Galles peut-il devenir xm pont entre
rirlande et I'Angleterre? fut Tune
des questions particulierement etudiees
par les participants a cette demiere
rencontre, qui s'exprimerent tour a
tour en gallois et en anglais.

Nigeria

«Developper I'homme, developper
reconomie», tel etait le theme des
rencontres nationales qui viennent
d'avoir lieu au Nigeria dans I'esprit
du Rearmement moral.

Echos de presse

L'hebdomadaire autrichien Wo-

chenpresse vient de consacrer un im
portant article au Rearmement moral
intitule: «Caux dans une periode
d'expansion». L'auteur souligne la
portee des reconciliations qui ont eu
lieu au Tyrol du Sud et au Nigeria
«oh des Ibos de I'ancien Biafra

trouvent dans I'esprit de Caux un che-
min commun avec les representants

d'autres ethnies nigeriennes ». Ces eve-
nements «parlent un langage qu'on
ne peut ignorer », conclut le journal.

Catholicus, le mensuel catholique
de rinde du Nord, publie les impres
sions du pere Joseph Maliekal, im des
envoyes de I'Archeveque d'Agra au
centre de Panchgani.
« Pour nous, pretres et Chretiens de

toutes categories, ecrit-il, les hommes
et les femmes que j'ai rencontres la-
bas sont un grand defi. »

Iran

« Portes ouvertes sur I'espoir », tel
est le titre de remission hebdomadaire

sur le R6armement moral diffusee

par la television iranienne depuis un
mois. Un groupe international sejour-
ne en ce moment en Iran k I'invita-

tion du Minist^re de l'6ducation na-

tionale.
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Pour le bon sens

dans les rapports sociaux
Reflexions et experiences d'un cadre de i'Industrie britannique

L'Angleterre, avec son million de
chdmeurs, ses problemes financiers,
sa tension sociaie actueiie apres ia
longue gr§ve des mineurs, saura-
t-eile se redresser ?

L'interview que void de M. Neville
Cooper, directeur d'une agence de
conseiiiers industrieis, et qui, par con
sequent, connait bien les reactions
des differents milieux britanniques de
I'industrie, nous montre qu'ii y a ou-
tre-Manche un esprit d'attaque qui
pourrait permettre a ce pays de re-
soudre ses problemes.
M. Cooper, qui a travailie h British

Oxygen, I.C.I, et dans d'autres entre-
prises importantes, a souvent expose,
au cours de conferences et de semi-

naires de « management», ce qu'on
appelle dans i'industrie britannique
les « accords de productivite ». De par
son travail, M. Cooper se trouve cons-
tamment confronte avec une question
essentieiie pour i'industrie: y a-t-ii
des objectifs que patrons et ouvriers
peuvent poursuivre en commun ? li
en est persuade. Ecoutons-le.

Je me suis trouve, dit M. Cooper, dans
une grande societe britannique employant
30 000 personnes, devant negocier avec les
syndicats des modalites de travail radicale-
ment differentes. Nos efforts communs ont

permis d'augmenter la production tout en
diminuant de 1 750 000 le nombre d'heures

de travail par an. Nous avons reduit tres
legerement les effectifs, tandis que les em
ployes ont eu, a salaire egal, huit heures de
plus de loisirs par semaine.

Comment etes-vons arrive a ce resultat?

II a fallu rapplication systematique et per-
severante de quelques principes moraux
simples. Les principes, bien sur, sont eter-
nels, mais I'idee de les appliquer sans reserve
dans I'industrie m'a ete inspiree par mes
liens avec le Rearmement moral. Notre ac

cord entre la direction et les syndicats pre-

cisait notamment que les efforts a accom-
plir ensemble necessitaient un changement
des attitudes et des motivations de chacun,

du cote des syndicats comme des patrons,
et des rapports entre eux. Nous avons pris ce
principe au serieux. Nous avons organise
des conferences, des sessions de formation

et des groupes de discussion parmi les mem-
bres de la direction et les cadres afin d'etu-

dier les possibilites d'ameliorer la qualite du
commandement. II s'agissait non pas de de-
venir «plus gentils», mais de devenir de
meilleurs chefs, capables d'inspirer les sala
ries et de mieux accueillir leurs idees et sug
gestions.
A notre avis, chacun devait pouvoir con-

tribuer aux solutions a adopter. Cinq mille
personnes etaient directement concernees.
Nous avons fait connaitre notre souhait que
chacun apporte ses suggestions quant a la
reorganisation du travail, et cela dans les
55 usines.

N'y avait-il aucune m^fiance de la part

des travailleurs ?

Dans une usine, une section syndicate a

passe une resolution qui disait en substan
ce ; «Aucun syndique ne devra fournir la
moindre suggestion constructive. C'est a la
direction de faire des propositions, a nous

de les critiquer.» Heureusement, nous avions
commence en essayant de changer le com-
portement des chefs. La direction en ques
tion n'a done pas reagi negativement et a

simplement declare : « Certainement, si c'est
la votre souhait, c'est ainsi que nous agi-
rons.» Quelques jours a peine avaient-ils
passe que la resolution etait oubliee et que
chacun commen?a a apporter des sugges

tions.

Nous avons ainsi pu changer un nombre
considerable de pratiques etablies depuis
longtemps, parce que les salaries eux-memes
en avaient decide ainsi. Les rapports entre

la direction et les employes se sont ameliores
de fa9on sensible. Quant aux resultats sur le
plan economique, je les ai deja mentionnes :

12



les prix de revient ont pu etre maintenus au
meme niveau pendant deux ans.

Les effets ont-ils durables ?

Je suis alle prendre la parole I'autre jour
a une conference. Le secretaire de la Fede

ration syndicate avec laquelle nous avons
negocle etalt egalement present. Je ne savals
pas ce qu'U allalt dire, mals 11 a fait allusion
a ces pourparlers et a declare: «Ce que
nous avons realise la reste valable. Lorsque
les remous actuels se seront apalses, Tlndus-
trle devra tlrer la legon de ce que nous avons
apprls dans notre entreprlse et redonner un
fondement moral aux negoclatlons. »

Un patron peut-il se laisser guider par des
prindpes moraux absolus ?

Un chef efflcace ne peut s'en passer. En
void un exemple. Dans des negoclatlons
analogues a celles que j'al mentlonnees, la
direction avalt commls une terrible erreur.

Nous avlons elabore une nouvelle grille des
salalres a presenter aux syndlcats. Le con-
sell d'admlnlstratlon devalt d'abord se pro-
noncer a ce sujet. Le lendemaln du jour
prevu pour sa deliberation, j'al presente la
proposition par ecrlt au secretaire national
de la federation syndicate. Le surlendemaln,
un de mes collegues est venu me trouver :
« C'est affreux, me dlt-11, la seance du Con-
sell d'admlnlstratlon n'a jamals eu lieu. Nous
n'avons done aucune autorlte pour presenter
notre projet et 11 nous faut en tout cas quln-
ze jours pour nous retourner. Demande a ta
secretaire de telephoner au syndlcat pour
dire que tu as la grippe et que la negoclatlon
dolt etre ajoumee.» Je lul al repondu que
je m'en occuperals. J'al appele le secretaire

du syndlcat et lul al dit: «Ecoutez, nous
nous sommes mis dans de beaux draps. Je
pensals que notre projet avalt ete approuve
par le Consell d'admlnlstratlon. Ce n'est pas
encore le cas. SI vous dlffusez les Informa

tions que je vous al donnees, je me trouve-
ral dans une position tres difficile. On va
nous accuser de mauvalse fol. Pouvez-vous

m'alder en ne communlquant pas notre pro
jet a vos adherents ? Des que j'aural pu re-
gularlser la situation, je vous le feral sa-
volr.» Son acquiescement fut Immedlat. Et
non seulement nous avons denoue ce pro-
bleme, mals nous sommes devenus des
amis. Des solutions ont ete trouvees raplde-
ment parce que la conflance exlstalt.

Avez-vous partidp^ a une n^gociation oik
les points de vue paraissaient totalement in-
concibables ?

Oul. J'al 6te pendant quelque temps dlrec-
teur d'une Imprlmerle occupant 3500 per-
sonnes. C'est a ce moment-la qu'ont com
mence en Angleterre les vagues de revendl-
catlons pour des augmentations masslves de
salalre. J'al ete I'un des premiers a devoir y
falre face.

Feu auparavant, nous avlons ouvert nos
llvres au personnel et avlons fait connaitre
exactement notre situation. Au debut, cer

tains de nos delegues s'etalent ecrles : « Vous
ne pouvez pas vous attendre a ce que nous
vous croylons. » « Je ne suls pas responsable
de ce que vous croyez, leur al-je repondu.
Ma responsablllte, c'est d'etre franc et je
contlnueral a I'etre. Un jour vous nous crol-
rez.»

Nous avlons egalement demande a tous
les employes de nous alder k amellorer la

productlvlte. L'ldee ne leur a pas paru bon
ne au debut, mals nous avons persevere.

Alnsl nous avlons etabll de bonnes bases

lorsqu'll s'est agl de repondre a la nouvelle
revendlcatlon. Au lieu d'ecarter cette de

mande d'un geste et de la tralter d'excesslve,
j'al decide de la conslderer avec serleux. J'al
6tudle la question, avec encore plus de ml-
nutle que les syndlcallstes afln de repondre
point par point a leurs propositions. SI j'es-
tlmals pour ma part ces demandes exage-
rees, les employes de I'entreprlse, eux,
s'etalent lalsse convalncre de leur legltlmlte.
Les delegues m'ont demande de repondre
par oul ou par non. Je savals que je devals
une reponse non seulement aux hommes qul
etalent venus me trouver mals aussl aux

3500 employes. Alors j'al dlt cecl: «Oul,
j'accepte votre revendlcatlon concemant une
augmentation de quatre llvres par semalne.
Mals I'echelonnage dans le temps depend de
la rapldlte avec laquelle nous pouvons en
semble obtenlr le niveau de productlvlte qul
permettra de payer cette augmentation. Je
puls vous suggerer Immedlatement certalnes
mesures qul vous rapporteront une Uvre et
demle. Je puls vous proposer aussl d'autres
ameliorations qul permettront de degager
une llvre supplementalre dans un certain
laps de temps. D^s que les resultats aux-
quels nous parvlendrons ensemble le ren-
dront possible, vous aurez vos quatre llvres
d'augmentatlon.»

Dans la perlode qul suivlt, 11 n'y eut au-
cun confllt et la productlvlte s'est amelloree
conslderablement. Malgr6 les augmentations
de salalre, nous avons pu redulre nos prix
de revient. L'entreprlse, qul travalUalt jus-
que-la k perte, a commence k reallser des
benefices. ►

iNOU STRIP

Deux fa9on8
de voir les choses..

Oil est la v6rlt6 ?

Dessins de Einar Engebretsen

INOUSTftlE
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Tout cela semble bien simple!

Pendant cette periode difficile, j'ai com-
pris que le changement d'attitude et les ex
cuses qu'il faut parfois presenter ne sont
pas des actes emotionnels. Cela doit faire
partie integrante de la vie. Et souvent, dans
une reunion, il m'a faUu dire: « Je m'excu-

se. Nous avons tort. II y a eu un malenten-
du. Nous revenons sur ce que nous venous
de dire. »

Les attitudes que vous decrivez pour-
raient-elles s'appliquer a I'ensemble de la
societe ?

II y a 5000 ans, les etres humains vivaient
de la chasse. Puis le moment est venu ou ils

ont decide de s'etablir de fapon plus perma-
nente, de cultiver la terre et d'instituer une

societe basee sur I'agriculture ou le travail
en commun etait essentiel. Dans I'industrie,

aujourd'hui, nous en sommes souvent en
core a chasser en solitaires dans la jungle
economique. II s'agit pour noxis maintenant
de definir ensemble I'orientation de I'indus

trie : satisfaire les besoins materiels des

hommes, utiliser de fa9on complete et effi-
cace les ressources de la planete, prendre
soin de tous ceux qui vivent de I'industrie.
Tel devrait etre le souci de tous: actionnai-

res, directions d'entreprises, gouvemements,
salaries, consommateurs... A cela, 11 fautIABONNEMENTS
TRIBUNE DE CAUX
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ajouter une mission supplementaire: mon-
trer au monde que des hommes libres peu-
vent, sans y etre forces, produire des biens
materiels avec suffisamment de rapidite tout
en creant une societe vraiment satisfaisante.

Je crois que nous avons la des objectifs
auxquels patrons et syndicalistes peuvent
souscrire.

Est-ce vrai pour tous ?

Non, bien sur, la veritable ligne de de
marcation se situe entre ceux qui ont des
recettes toutes faites pour changer la societe
et qui utiliseront n'importe quel moyen pour
les faire accepter, et ceux qui reconnaissent
que nous avons besoin les uns des autres
pour decouvrir le chemin a prendre. Je suis
quant a moi tres conscient du fait que j'ai
besoin des. opinions, du discemement et de
I'experience des autres, particulierement des
salaries. Sinon I'image que je me fais de la
situation dans I'industrie ou dans mon pays
et de ce qui doit etre entrepris reste tres
limitee.

Comment voyez-vous la responsabilit^ de

I'industrie envers I'environnement ?

Le bon environnement est plus que de
s'abstenir d'empoisonner nos rivieres ou de
repandre du petrole dans I'ocean. C'est I'uni-
te au sein d'une nation. C'est la fafon dont
les gens vivent sur la planete. C'est I'etablis-
sement de la paix a travers le monde. Et si
nous ne nous preoccupons pas de ces impe-
ratifs-la, I'environnement que nous creons
ne permettra meme pas le bon fonctionne-
ment de I'industrie.

(Interview recueillie par Ny Varld, mensuel

pubtie par le Rearmement moral a Stockholm.)

Le probleme qui se pose pour la
France est de recreer un patriotisme
sans ennemi. Cleci est plus difficile
qu'autrefois, lorsque les Franfais
avaient quelqu'un a hair.

Le President Pompidou

parlant aux eleves de I'Ecole

superieure de guerre.

La pure politique de croissance est
une erreur economique, car elle cree
de nombreux problemes ecologiques.
II n'est pas juste d'avoir comme but
la richesse uniquement, I'etre humain
n'etant pas heureux seulement en
function de sa richesse. Le but de

I'economie doit etre d'accroitre le

bien-etre des gens, ce qui n'est pas la
meme chose.

Nello Celio,

President de la Confederation

suisse dans une interview a

L'lUustre.

Dialoguer, c'est etre capable de fai
re, sincerement, I'hypothese que I'au-
tre a raison. C'est une discipline dure;
mais sans dialogue, 11 n'y a pas de na
tion, seulement un assemblage dispa
rate d'individus qui n'ont que leur
hargne reciproque en commun.

Oaude Monnier,

Journal de Geneve

(a propos de Taffaire Overney).
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