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Caux

et I'actualite
Malgre les tete-a-tete repetes entre diri-

geants du monde, malgre les grandes confe
rences comme ceUe qui se deroulera cet ete
sur la securite et la cooperation europeen-
nes, il manque un ingredient essentiel a la
paix du monde ; la confiance. Caux i permet
a des hommes sinceres de tous bords d'eta-

blir des liens de confiance entre groupes
sociaux, entre peuples, entre pays nantis et
demunis.

Le monde occidental se lance tete baissee

dans sa grande croisade pour la liberalisation
des mceurs. Dans une societe permissive,
I'homme de demain saura-t-il encore faire

1 La conference mondiale d'ete du R6arme-

ment moral s'y tiendra du 13 juillet au 17
septembre.

preuve d'energie sociale et de sens des
responsabilites ? L'atmosphere de Caux, le
brassage des hommes et des idees, permet-
tent de prendre sur ces problemes le recul
necessaire.

^ Aucun regime jusqu'ici n'a su produire
un modMe de societe vraiment satisfaisant.

Non par manque d'intelligence ou d'imagi-
nation, mais parce que les meilleures con
ceptions sont aussitot viciees par I'egoisme
et la soif de pouvoir. Caux forme des hom
mes capables d'injecter le virus du desinte-
ressement dans les economies de demain.

4-7 BRLSEL ET PEROU

Vus par un speciaUste
de I'Amerique latine,
le journaliste hollandais
Peter Hintzen

8-9 L'ECOUTE EVTERIEURE -

UNE MANIERE DE VIVRE

Reflexions sur le silence

par J.-J. Odier
10 D'AFRIQUE DU SUD -

UNE VOES PROPHETIQUE
Un nouveau documentaire

sur la vie du Dr Nkomo

En couverture: condors peruviens
et jaguar bresilien, d'apres des docu
ments du Musee d'Ethnographie de
Geneve.

Doucement

I  par Philippe Schweisguth

m  « Vous devriez ecrire un article sur cette

insupportable limitation de vitesse que le
gouvernement nous impose, me disait bier un
excellent ami, agriculteur en Normandie.
Qu'on empeche les citadins qui encombrent
nos routes de rouler comme des fous et de

s'entre-tuer le samedi et le dimanche, je I'ad-
mets. Mais qu'on nous laisse au moins libres
en semaine de gagner du temps pour notre

I  travail! »

I  II reste a savoir si les gens les plus effi-
I  caces sont ceux qui essaient de gagner du
■  temps sur la route, ou bien ceux qui sa-
=  vent n'en pas perdre ailleurs ?

Et puis, est-ce vraimettt pour arriver plus
tot qu'on roule plus vite, ou tout simple-
ment pour se sentir superieur aux conduc-
teurs qu'on depasse ?

On peut encore se demander si la vitesse
est ton jours le meiUeur moyen d'economiser
ce precieux temps. On raconte que Bossuet,
un jour que dans sa hate son valet de
chambre le bousculait quelque peu, lui lan-
pa : « Doucement, Joseph ! Je suis presse. »

Les gens qui remplissent le plus utilement
leur vie ne sont pas ceux qui foncent tete
baissee, mais plutot ceux qui sont assez pres

ses par la tache a accomplir pour prendre le
temps de reflechir doucement au meiUeur
emploi de I'heure qui vient.



BRESIL
et

PERO

faces de rAmeriqiie
Le journaliste nierlandais Peter

Hintzen revient d'un voyage de cinq
mois dans onze pays d'Amerique la-
tine, continent qu'il connait deja bien.
li nous iivre ici ses reflexions.

L'Amerique latine est devenue aujourd'hui
le banc d'essai favori de nombreux sociolo-

gues occidentaux. Ceux-ci sont tentes d'ap-
pUquer a ce vaste continent leurs schemas
de pensee. A leurs yeux, Che Guevara, Fidel
Castro, le pretre colombien Camilo Torres
sont les pionniers d'un monde nouveau.
Seule la violence permet de remedier aux in-
egalites, croient-ils.

Un autre pretre colombien que j'ai rencon
tre voit les choses autrement; «II est vrai,

m'a-t-il dit, que 15 "/o de la population de
notre continent en possede presque toutes les
richesses ; mais ce 15 ®/o est egalement pour-
vu des connaissances necessaires au develop-
pement de nos ressources. Nous pouvons,
choisissant le chemin de la violence, arreter.

banir ou tuer tous ces dirigeants. Cela cal-
mera momentanement la haine qui existe,
mais au prix de la decapitation de nos peu-
ples. U me semble plus realiste de tenter de
changer la mentahte des gens. »
Ce qui m'a donne de I'espoir, dans la plu-

part des pays que j'ai pu visiter, c'est que les
signes d'un tel changement sont visibles.
Les peoples latino-americains viennent de

sortir d'un isolement quasi total. Des siecles
durant, ils avaient vecu hors de I'histoire —

du moins, de notre histoire. Ces dernieres

decennies. Us sont entres de plain-pied dans
la grande mutation propre aux pays en voie
de developpement. Ils en sont tout abasour-
dis. Cet eveil soudain a produit un choc et
des changements frequemment orageux.
Deux pays exercent aujourd'hui une in

fluence considerable sur le reste de I'Ame-

rique latine : le Bresil et le Perou. Ils offrent
en effet a ce continent deux modeles de de

veloppement : le premier a choisi de tout
mettre en ceuvre pour augmenter le revenu

national global avant de se lancer dans une

distribution plus equitable des richesses ; le
second, au contraire, a donne la priorite a
une redistribution de ceUes-ci par des trans
formations structureUes profondes.
Sans doute existe-t-il beaucoup d'injusti-

ces au BresU, comme dans d'autres pays du
tiers monde. Mais U serait trop facile d'en
rejeter le blame sur le gouvernement actuel,
car cet etat de choses existait deja bien avant
la revolution de 1964. Cette annee-la, les mi-
litaires prirent le pouvoir. Ils Font garde de-
puis, ce qui leur a donne I'occasion de mettre
en pratique certaines idees-forces, formulees
dans le cadre de YEscola Superior de Guerra,
un institut ou ont ete formes les cadres civils

aussi bien que mihtaires du regime. Ces idees
peuvent etre resumees comme suit: priorite
au progres economique, ce qui presuppose la
paix sociale; rejet du «pseudo-nationa-
hsme », c'est-a-dire des nationalisations mas-

sives inspirees par une attitude anti-yankee ;
elimination de la subversion, par des moyens

IRIC

Brasilia : sa cathddraie uitra-moderne voisine avec

queiques-uns des t|puveaux ministeres.
L'ouverture d'immenses routes reliant Brasilia et la cdte Atlantique aux vastes
6tendues de I'Amazonie constitue I'une des plus audacieuses entreprises du
Bresil moderne. Drago ArsenijeviC

BELEH USOKk
SRAStLIA ZUO-kn
BELO HORIZONTE 2 920 km
GUANABARA 3370 km
SAO PAULO 32S0 km
PORTO ALECRE A300 km



«Le BresH grandit durant
la nuit pendant qua fas politicians dormant»

radicaux si necessaires; instauration d'une

democratle paternaliste (le nombre des
partis a ete reduit d'autorite de 42 a 2). No-
tons en passant que ces methodes, qui cho-
quent notre sens de democratie, ne sont pas
considerees par les Bresiliens comme une
tragedie. Un dicton bien ancre dans la tra
dition ne dit-il pas que «le Bresil grandit
durant la nuit pendant que les politiciens
dorment!»

Dans un pays pauvre, mais potentielle-
ment riche, on comprend que le gouverne-
ment mette I'accent sur la croissance econo-

mique. Neanmoins beaucoup de Bresiliens
sont conscients des risques d'une telle poli-
tique et voudraient voir les autorites se pre-
occuper autant du progres moral du pays.

Comme le Japon II y a douze ans

Ceci dit, il est de fait que le developpe-
ment actuel du Bresil est impressionnant:
depuis cinq ans, le taux de croissance de
reconomie se situe regulierement entre 9 et
11 o/o. En 1972, le revenu national a atteint

le chiffre de 50 milliards de dollars — soit

autant que le Japon il y a 12 ans avec le
meme nombre d'habitants. Des journalistes
etrangers, y compris quelques-uns que Ton
ne saurait suspecter de sympathie a I'egard
du regime, ont note avec admiration les pas
de geant accomplis dans tous les domaines.
Les Bresiliens ne sont pas peu fiers d'expor-
ter aujourd'hui des ordinateurs en Europe,

Sao Paulo, la plus
grande vllle Industrielle
d'Amirique latine, stl-
mule les architectes

mais fait le d^sespoir
des 6cologistes en

raison de la pollution
qui y fait son

apparition.

Dans une «fazenda »,
ie cafd est sdch6 avant

d'etre mis en sacs.

1

Le port de Santos, d'ou est exports dans ie
monde entier ie caf^ brdsiiien.

des bulldozers au Mexique, des pistons de
moteurs d'avions aux Etats-Unis. Le Bresil

est I'un des premiers pays du tiers monde
qui a reussi a diversifier ses exportations et
si le cafe figure encore au premier rang de
celles-ci, il ne represente plus que le tiers
de leur valeur.

La population beneficie-t-eUe de cet essor

sans precedent ? C'est evidemment la grande
question qu'on se pose un peu partout. Le
president, le general Medici, disait il y a
trois ans : « Si I'economie du Bresil va bien,
le peuple, lui, va mal. » II ajoutait qu'il fal-
lait tout faire pour ameliorer le sort des
pauvres. La moitie de la population gagne
encore moins de 50 dollars par mois. Le dy-
namique ministre des Finances, Antonio Del-
fim Neto, estime cette question preoccu-
pante. Mais il se refuse a ne distribuer que

la pauvrete, dit-il; il attend jusqu'a ce que
le « bon moment» soit venu — a son avis.

Inutile de dire que le debat n'est pas clos sur
cette question.

J'ai ete frappe de constater que meme les
moins privilegies des Bresiliens s'expriment
avec orgueil sur leur patrie. Cela tient au
fait que pour la premiere fois le systeme de
securite sociale semble fonctionner avec une

certaine efficacite ; le gouvernement est par
venu a faire payer leurs impots a de nom-
breux Bresiliens aises qui avaient reussi jus-
que-la a passer a travers les mailles du filet;
enfin la corruption n'existe presque plus a
I'echelon gouvernemental.

« Une oasis de calme », tel serait le Bresil

d'aujourd'hui selon le president Medici. C'est
le resultat d'une politique determinee. On
peut se demander cependant quel en est le



Un plan qui prevoit tout jusqu'en 1990

prix ? II est vrai par exemple que le mouve-
ment syndical, puissaat autrefois, a perdu
presque toute influence depuis 1964.
Et Ton ne pent passer sous silence les me-

thodes repressives qui parfois rendent la vie
dure a ceux dent Toptique est differente de
ceUe du gouvemement.

Jose Veras, un ancien militant trotskyste

qui s'est battu pendant des annees pour de-
fendre les droits des employes des tramways
de Rio de Janeiro, m'a dit: «II y a dix ans,
le Bresil reculait jour aprfes jour. Aujour-
d'hui, on constate un progres phenomenal.
Mais c'est un progres vers quoi ? Vers une
augmentation de I'alcoolisme, de la pollu
tion, du nombre des nevroses ? II nous faut
un objectif national qui nous satisfasse plei-
nement. » On ne saurait mieux dire.

La grande force du Bresil reside dans son
peuple. J'ai eu la chance de rencontrer un
bon nombre d'hommes et de femmes qui
connaissent la realite telle qu'on la voit dans
les quartiers ouvriers ou les «favelas» de
Rio de Janeiro. Ce qu'ils trouvent moyen de
faire — face a des difficultes enormes — est

incroyable. Je pense en particuher a quel-
ques dockers de Rio de Janeiro, qui m'ont
refu chez eux. Us suivent — et avec quel

I  Brisil I
I  Superficie : 8 511 965 km' |

Capitale : Brasilia |
Langue ; Portugais |
Population ; 98 millions 1

Pdrou . I
Superficie : 1 285 215 km' 1
Capitale : Lima 1
Langue ; Espagnol i'l
Population : 14 millions i

interet — ce qui se passe dans le reste du
monde. Plusieurs d'entre eux travaillent dur

le soir pour completer leur instruction. Je
pense aussi a certains des dirigeants des as
sociations d'habitants des favelas, qui ont
joue leur role dans le nettoyage de quelques
bidonviUes et la reconstruction de nouvelles

cites ouvrieres. II est bouleversant de les

voir chercher, dans le silence, ce que Dieu
attend d'eux.

Ce qui frappe, a s'entretenir avec de tels
hommes, c'est qu'ils se considerent comme
pleinement responsables de I'avenir de leur
pays. Recemment, quelques-uns d'entre eux
se rendirent a BrasiUa pour exposer a des
membres du gouvemement leurs vues sur
I'etat de la nation. N'est-ce pas la quelque

Lima,
le palais

pr^sidentiel,
heritage de
{'influence

espagnole.

chose de frappant a I'heure ou dirigeants et
technocrates risquent de perdre le contact
avec la population ?
Un nombre grandissant de Bresiliens sont

aussi conscients que I'essor meme de leur
pays, le poids qu'il prend dans le continent,
risque de le diviser de ses voisins. Plusieurs
incidents recents montrent que le danger est
reel. Ainsi, le projet de construction d'une
immense centrale hydro-electrique sur le fleu-
ve Parana, aux confins du Bresil et du Para
guay, provoque la mefiance et la colere des
Argentins. L'arrogance avec laqueUe quel
ques journaux bresihens ont reagi a ces cri
tiques n'a pas ameliore le climat ni I'attitude
d'hostilite d'une partie de la presse argen
tine. Mais, il y a quelques semaines, plus de
six cents Bresiliens se reunissaient dans le

centre du Rearmement moral de Petropolis
pres de Rio de Janeiro pour manifester de
maniere concrete leur volonte d'etre de bons

voisins pour les autres peuples d'Amerique
latine. Une telle attitude pourrait bien mon-
trer la voie vers un meiUeur avenir pour le
continent.

La revolution des officiers peruviens

Comment changer I'homme ? Comment le
rendre moins egoiste, et comment susciter en
lui un sens de solidarite ? Tel est le but que
s'est assignee la «Revolution peruvienne »
d'octobre 1968.

Les officiers qui en furent les auteurs
avaient du, sous le regime precedent, pour-
suivre les «guerilleros» d'extreme-gauche
jusque dans les Andes ou la jungle. Ce fai-
sant, ils prirent conscience que quelque chose
de fondamental devait changer dans leur
pays... et ils resolurent d'assumer eux-memes
cette tache. A I'instar de leurs coUegues bre

siliens, ils avaient, eux aussi, leur institut, le
Centre des hautes etudes militaires (CAEM)
ou germerent les idees qu'ils aUaient mettre
en pratique.

Les officiers peraviens ont prevu dans le
detail les transformations qu'ils veulent voir
survenir. Leur action est menee a I'instar

d'une veritable campagne militaire et ils ont
une strategie. On dit que leur plan prevoit
tout jusqu'en 1990.

« Ni capitahste, ni communiste » teUe veut
etre, selon ses auteurs, la revolution peru
vienne, qui devrait creer un modWe de jus
tice sociale different de ceux qui existent
actuellement.

Braver la puissance economique
americaine

Qu'ont fait les mihtaires ? Premierement,
ils ont rompu les liens de « dependance eco
nomique » qui avait place le Perou dans les
mains de «I'imperiahsme international».
Leur premier acte, spectaculaire, a consiste
a  nationaUser YInternational Petroleum

Company, societe americaine. Un certain
nombre de societes etrangeres continuent ce-
pendant leurs activites dans le pays, mais
dans le cadre d'un contrat bien defini avec

le gouvemement. 11 n'en reste pas moins que
le nationalisme economique des officiers pe-
mviens, leur courage consistant a braver la
puissance economique americaine, les a ren-
dus populaires dans toute I'Amerique latine.
Deuxiemement, depuis la conquete espa

gnole, les Amerindiens, c'est-a-dire les des
cendants de la fiere civilisation des Incas,

avaient ete traites comme des citoyens de
seconde classe. Des millions de Pemviens

sont pourtant de purs Indiens et ne parlent
que la langue quetchua. Leur rehabilitation
a ete I'un des objectifs prioritaires de la re
volution. Tupac Amam, le chef de la rebel-
Uon amerindienne contre le pouvoir espa
gnol au XVIII= siecle, est devenu un heros
national et son portrait orne tons les bureaux
du gouvemement. C'est dans le meme esprit
que Ton a engage un processus de rehabilita
tion economique des paysans opprimes. Les



II ne suffit pas de pader d'un homme nouveau, U faut le creer

latifundia — grandes proprietes rurales ■—
furent expropriees. Afin d'eviter les echecs
survenus ailleurs, les officiers declderent
qu'au lieu de repartir les terres entre les pe-
tits paysans, on organiserait de grandes
cooperatives. On dit que le niveau de vie
des paysans en a ete ameliore.

L'une des caracteristiques de la revolution
peruvienne est son aspiration a une origina-
lite quasi absolue. Celle-ci se manifeste no-
tamment dans le secteur industriel. Ainsi,
15 "/o des benefices des entreprises, deduc
tion faite des impots et des investissements,
doit etre remis sous forme d'actions a la
« Communaute industrieUe », c'est-a-dire a
tous les employes et ouvriers de la societe,
y compris le directeur. Ce processus doit se
poursuivre jusqu'a ce que la moitie des ac
tions de I'entreprise se trouvent dans le por-
tefeuille de la « Comunidad». Outre ce
secteur mixte, il existe aussi un secteur na
tionalise, et on est en train d'organiser encore
un secteur de la propriete sociale.

Ombres au tableau

Le processus revolutionnaire peruvien be-
neficie d'un vaste appui populaire. La ma-
jorite des Peruviens sont conscients qu'un
changement radical s'imposait. II y a cepen-
dant des ombres au tableau. La forme qu'a
prise la socialisation semble la rendre en fin
de compte plus interessante pour les intel-
lectuels et les gens instruits que pour les
ouvriers eux-memes. D'autre part, eUe a
pour effet de fermer les portes aux capitaux
etrangers. Dans un pays ou regne un cho-
mage endemique, ou I'infrastructure econo-
mique est defectueuse, un tel etat de choses
pourrait avoir des consequences fatales.

Parmi les elements moderes existe une
peur reeOe que la revolution ne soit en train
de se radicaliser dans le sens marxiste. L'un de
leurs sujets de preoccupation reside dans le
Sinamos, un organisme fonde recemment,
dont la tache principale est de contribuer a
forger le sens de « participation » et de ca-
naliser toutes les forces sociales du pays. On
dit que cet organisme est largement domine
par les elements communistes et marxistes
qui s'en servent pour noyauter les represen-
tants des communautes industrielles. Ainsi,
une revolution fondee sur la participation et
visant a une societe plus juste pourrait bien
aboutir a une nouvelle dictature de gauche.

On se demande d'autre part, apres des eve-
nements recents, si les militaires sauront gar-

der entre eux la cohesion et I'unite necessai-
res pour continuer leur tache. II y a quelques
mois, le president Juan Velasco Alvarado
tomba serieusement malade et on dut I'am-
puter d'une jambe. On se demanda s'il pour
rait continuer a exercer ses functions presi-
dentielles. L'incertitude qui regnait provoqua
une vive reaction des forces de gauche qui
craignaient qu'un general de conviction plu-
tot « centriste », Edgardo Mercado Jarrin, le
remplafat. Elles mobiliserent 400 000 ou
vriers qui se rassemblerent devant I'hopital
ou le president se trouvait en traitement. De-
puis, le general 'Velasco s'est miraculeuse-
ment remis de son operation et il exerce a
nouveau la plenitude de ses pouvoirs.

«Aucune revolution ne pent reussir a
moins de creer un nouveau type d'homme, a
moins de changer rhomme», me disait un
jeune revolutionnaire peruvien qui a des
liens etroits avec les gueriUeros. Voila bien
le dilemme de la revolution peruvienne: il
ne suffit pas de parler d'un homme nouveau,
il faut le creer. Comment, a cote du change
ment des structures, susciter ce changement
dans I'homme meme? Un autre Peruvien
me disait: « Personne n'est aussi reaction-
naire que celui qui veut changer la societe,
mais se refuse a changer lui-meme.»

Cette recherche de I'homme nouveau ani-
me un nombre grandissant de Peruviens.
Qu'ils soient proches des milieux de gauche
ou catholiques pratiquants, qu'ils appartien-
nent a la classe ouvriere ou a la bourgeoisie,
ceux-ci ont ete particulierement interesses
par le Livre noir et blanc dont I'edition es-
pagnole a ete publiee il y a quelques mois.
Ils y trouvent les elements d'une societe
fondee sur la soUdarite et la participation.
Aussi bien sont-ds en train d'en diffuser des
milhers d'exemplaires a Lima et dans le
reste du pays. Ils apportent ainsi leur contri
bution a I'avenir de ce « processus revolu
tionnaire peruvien » a la fois si attachant et
si plein d'interrogations.

Bresil, Perou — deux pays voisins qui ont
entrepris, chacun a leur maniere, de vastes
transformations. Le passe va-t-il ceder la
place a un avenir meilleur? C'est possible.
Beaucoup depend de la lucidite des gouver-
nements et des gouvernes, des riches et des
pauvres, sur ce qui fait la grandeur d'une
nation — ou ce qui la sabote. C'est peut-
etre sur ce terrain-la que I'Amerique latine
apportera sa meilleure contribution a revo
lution du monde.

Peter Hintzen.

La population du Pdrou est en grande majority
indienne.

Grandeur sauvage de la valise de PIsac, non
loin de Machu-Plchu, haut-lleu de la civili
sation des Incas.



Avec ce numero commence une serie d'articles consacres
aux principes essentials du Rearmament moral.
Plusieurs lecteurs nous en avaient fait ia demande.
Nous debutons par quelques reflexions sur le recueillement,
domaine ou Frank Buchman a fait un apport particuHerement original.
Certains estimeront qua ce sujet ne devrait pas etre traite en premier,
le recueillement etant intimement He a I'engagement meme de la vie.
Mais pour beaucoup d'hommes (d'ecoute)), telle qua Frank Buchman la concevait,
peut etre le point de depart d'une existence renouvelee.

L'^ute interieure -
une maniere de vivre par Jean-Jacques Odier

La voix des hommes n'est-elle pas en train d'em-
broulller definltivement rhumanlte ? On est parfois
sals! de vertige, en lisant les journaux, par la contra
diction quotidienne des propos qui nous sont soumis
sur tous ies sujets et sur tous ies tons. Au point que
I'on ne salt plus a quoi i'on croit et ce qui fait ia
valeur de ia vie.

Notre monde moderne, c'est ia un iieu commun, a

besoin de silence. On se piaTt a imaginer une journee
mondiale ou toute parole, tout bruit artificieliement
cree serait proscrit. M'etant retire a ia campagne pour
rediger ces reflexions sur le silence, un programme de
radio nasiiiard me parvient integraiement a travers ia
paroi, ponctue d'un mixer, d'une machine a cafe et
d'un autre moteur, plus persistant, dont ia nature
m'echappe ; la conversation incoherente des voisins
domine ie tout, tandis que ie ronronnement d'une ton-
deuse a gazon, pourtant iointaine, se charge de com-
bler les vides tout comme i'helicoptere de ia police
surveiilant, en ce iundi de Pentecote, ie fiot des ren-
trees sur Paris.

Un monde du silence est une utopie. Mais i'homme
ne peut-il pas, dans ia cacophonie de notre epoque,
creer son propre silence ?

Une decision pratique

Au debut de ce siecie, un homme a fait sienne une
idee eminemment pratique qui devait avoir une in
fluence determinante sur toute sa vie et, en definitive,
sur celie de miliiers d'hommes. Le jeune educateur
americain Frank Buchman menait depuis quelques
annees une activite spiritueiie fort intense aupres des

jeunes de son temps. Mais ii etait dequ des resuitats.
ii avait I'impression de vivre en surface. C'est aiors
qu'il prit sa resolution : se levant une heure plus tot, il
decide de reserver assez de temps, avant que ne
s'eveiiient ies bruits de ia viiie, que ne I'assaillent les
preoccupations de ia journee, pour se mettre «a
i'ecoute de ia direction divine ». C'est ia une pratique
que bien d'autres sages, au fii des siecies, ont adoptee
avant iui, mais Frank Buchman, avant meme d'en faire
une des idees directrices du Rearmement moral, y
ajoute une dimension nouvelie.

Buchman etait rnanifestement fascine par ies gran-
des decouvertes de son epoque relatives aux commu
nications. Ii s'emerveiiie, dans i'un de ses premiers
discours, du miracle de ia radio qui permet a la voix
d'un homme d'atteindre en un seui instant des millions

de ses semblabies sous toutes ies latitudes. De meme,

pense-t-ii, la voix de Dieu peut etre entendue par les
multitudes et devenir pour eiies « la plus intelligente
source de directives qui soit au monde ». « L'esprit de
i'homme, ecrjt-ii, peut recevoir de I'Esprit de Dieu des
indications claires, exactes et appropriees.» Dans les
debuts de I'age de I'electronique, Buchman revient
emerveille d'une conversation avec un pionnier de
cette science. Ii forge I'expression L'Electronique de
I'Esprit: « La pensee qui survient a un moment donne,
ie jour ou ia nuit, peut etre ceiie de i'Auteur de toute
pensee, ecrit Buchman. Nous nous trouvons la devant
des faits que personne ne peut mesurer. Une pensee
vient, une simple etinceile peut-etre qui arrete i'atten-
tion. On reagit. Et si eiie est effectivement realises,
des millions de gens pourront en beneficier. Elie peut
concerner queiqu'un qui croise notre chemin, un ami
qui ferait peut-etre le lien avec des gouvernements et



empecherait ainsi des nations de prendre le mauvais
tournant.»

On perpoit lei la perspective que Buchman veut don-
ner au silence. II ne s'agit pas d'un retralt de la vie,
mals tout au contraire, d'une descente dans I'ardne.
Ce que Frank Buchman propose, c'est un recuellle-
ment discipline, oCi I'homme fait non seulement le point
sur lul-meme ou cherche une Intlmlte avec son Crea-

teur, mals se lalsse faponner pour I'actlon. Ou II per-
met k son esprit de se senslblllser aux besolns des
autres et du monde. OCi II lalsse son Imagination pene-
trer et colorer les actes et les rencontres des heures

qui vont sulvre. La journde, et en fin de compte cheque
journee, c'est-d-dlre la vie, prend son relief parce que
rindlvldu decouvre ce qu'll peut apporter k autrul. Blen
des gens ont trouve dans ce silence un sens k leur
travail quotidian parce qu'au lieu de ressasser la mono-
tonle de leur tache, leur esprit s'est Ing§nl6 k ̂ tabllr
le contact avec des collogues, ou parce qu'lls ont
cherchS ce quI pouvalt changer dans la vie de leur
bureau, de leur entreprlse.

Les resistances de noire nature humalne

Blen sOr ce silence matlnal ne nous vient pas natu-
rellement. II est e cultlver. II demands un effort cons-

clent pour faire le vide en nous de tout ce quI peuple
notre esprit d'hommes suroccupes. II demands un
abandon de notre ralsonnement humain au profit de la
voix quI parle au plus profond de nous. II demands
une perseverance Independents du resultat Immedlat.
Quiconque a jamals essaye de se recuellllr jour aprds
jour salt que predsemsnt les jours ne se ressemblent
pas. A la fraTche Inspiration d'un matin suit, le lends-
main, un passage k vide quI nous lalsse demunls. Mals
beaucoup pourralent temolgner Id du fait qu'en s'ac-
crochant e cette experience avec opInlStrete, Ms ont su
valncre k la longue les multiples resistances que notre
nature humalne salt opposer k cet abandon de sol: je
ne suls pas du matin, dit I'un ; je ne veux pas revelller
ma famine, dIt I'autre ; je ne sals pas e quol penser, dIt
le trolsieme; je pars trds tdt au travail, dIt le qua-
trieme. QuI peut afflrmer Id que ces objections ne sont
pas souvent valables et resiles ? Mals le ou II y a la
volonte, les obstacles se surmontent.
Quand on demandalt k Frank Buchman quelles

etalent les conditions d'un recuelllement vralment fruc-

tueux, II citalt souvent le Pere Gratry, quI, dans son
llvre Les Sources, a consacre un passage lumlneux
k la question de la meditation. Pour comtmttre la
«loquaclte Interleure des valnes pensees, des desirs
lnqulets», cet oratorlen du siede dernier preconlsalt
avec force : « Vous ecrlrez... Ecrlvez pour mieux ecou-
ter is Verbs et pour conserver ses paroles. Supposez
toujours qu'aucun homme ne verra ce quI vous est
ainsI dicte.»

La memoirs, on le salt, est une faculte d'oubll selec
tive. Elle lalsse volontlers s'envoler les falts quI pour

ralent nous rappeler nos defalllances. Un recuellle
ment veritable, accompagne d'une fidele transcription,
nous rappelle k I'ordre. « Dans un moment de silence,
nous ecrlvalt I'autre jour une jeune puerlcultrlce, j'al
comprls que touts ma vie etalt centres sur mol-meme.
Un Ideal plus grand s'est pressnte; mon Interet per
sonnel est secondaire ; je ne cherche plus mon con-
fort et mon blen-etre, mals le bonheur des autres.»
Effectlvement, cela saute aux yeux, la vie de cette
jeune fills a ete Illumines.

Quelles sont les autres conditions d'un recuelllement

fecond ? Prendre sufflsamment de temps. Cinq minutes
bSciees ne sufflsent pas. Ecrire honnetement ce quI
nous vIent k I'esprlt. Lalsser le projecteur de la verlte
se braquer sur les recolns de notre existence passes
et presents.
Comment etre sQr que nos pensees tradulsent blen

la voIx de notre conscience et non simplement nos
propres caprices ? II ne peut y avoir le de certitude
absolue. Nous sommes obliges de faIre acte de fol.
Mals Frank Buchman conselllalt de passer nos pen-
sees au crible de valeurs morales : est-ce absolument

honnete, pur, deslnterssse ? Au blen de quI concou-
rent-elles ? Les croyants ont aussi certains points de
reference auxquels lls peuvent recourlr. Buchman con
selllalt enfin de se confler e des amis sQrs.

Mals tout cela ne vaudra en fin de compte que si
Ton est decide k passer k Faction. Or cela demande
un courage que le silence a lul seul ne fournit pas tou
jours. Comme pour une course-surprise, c'est apres
avoir parcouru retape que la suite du jeu nous appa-
rait. Notre perception s'afflne par notre discipline et
par notre obeissance k nos Injonctlons Interleures.
SI Frank Buchman parlalt souvent de « I'ecoute de

la direction divine », cette pratique ne lul apparalssalt
peis comme une experience r§serv§e aux croyants.
Chaque homme peut ̂ couter sa conscience et pulser
dans les pensees quI surglssent, sans avoir besoln
d'en Identifier la source, une perspective nouvelle pour
sa vie et pour son action. Dans I'esprlt de Buchman, la
croyance en un plan divin permettalt cependant d
I'homme de sentir qu'll pouvalt, jour aprds jour, salsir
des parcelles de ce plan et se trouver aInsI automatl-
quement rellS k d'autres hommes.

Au coeur de notre vie quotidienne

Nous avons parie du silence matlnal. Mals un des
apports orlglnaux de Frank Buchman a ete d'introduire
cette experience au coeur meme de notre vie quoti
dienne. Blen des rencontres, des conversations peu
vent nous amener tout naturellement k chercher, sur
tel ou tel sujet, la pensee Inattendue qu'un Instant de
silence est susceptible de nous suggerer. Quiconque
a constate les extraordlnalres convergences quI se
degagent parfols d'un silence en commun se platt k

Fin page 14
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Quadrature du cercle

II faut en somme se resigner a ob
server qu'il n'est dans les pays capi-
talistes aucune exploitation, aucune
alienation ni aucune violence qu'on ne
retrouve a des degres divers et sous

des formes differentes dans les pays
socialistes. Si Ton accepte cette obser
vation, le devoir devient done non de

choisir entre les regimes existants, mais
de lutter contre I'exploitation partout
oil elle s'exerce. Et la question s'im-
pose alors de savoir s'il pent exister un
socialisme capable d'eviter les crimes
du capitalisme et en quoi consiste
concr^ement ce nouveau socialisme

dont le modMe n'existe nuUe part —
sauf, peut-etre, qui salt, a La Havane
ou a Pekin.

Si fragile et livresque que j'ai pu
etre et peut-etre a cause de tout cela,

j'avais une constante volonte d'aller
au-dela de mes forces et de violenter

ma nature. Je me repetais: il faut se
vaincre pour se trouver. Ce qui etait
vrai pour moi et devait, plus tard, me
donner des reticences devant un incon-

ditionnel eloge de la societe permis
sive. J'estime qu'il importe parfois de
combattre des penchants plutot que de
suivre des pentes.

Le temps qui reste

Jean Daniel

Negligence I

II y a quelques annees, les Etats- |
Unis s'occupaient de I'Asie et negli- 1
geaient la Chine. Maintenant ils s'oc- 1

cupent de la Chine et negUgent I'Asie. |

Indira Gandhi B

Subtlilte I

L'Angleterre est-elle condamnee a _
sombrer en rigolant dans les flots, ■

laissant la desolation qui en resulte |
aux Maoistes d'un cote, au Rearme- ■
ment moral de I'autre ? 1

Bernard Levin, The Times 1

I D'Afrique du Sud
I une voix prophetique
I  Un documentaire sur la vie du D' William Nkomo

A I'heure ou Ton parle tant de I'apartheid,
il semble plus que jamais necessaire d'en-
tendre la voix des Sud-Africains de race

noire, soumis aux contraintes d'un systeme
reprouve par la conscience universeUe. Ceux-
ci n'ont pas necessairement les memes idees
sur ce qu'il convient d'entreprendre que ceux
qui condamnent I'apartheid de I'exterieur.
C'est pourquoi le film i qui vient de sortir
sur la vie du D' William Nkomo est d'une

brulante actualite.

« La vie et I'engagement de ce medecin,
ecrivent les realisateurs du film, apportent
un rayon de lumiere dans une situation ou

meme des hommes moderes sont devenus

desesperes.»
Le grand-pere de Nkomo etait esclave et

lui-meme grandit dans la misere. II ne I'ou-
bliait pas, et pendant 26 ans de carriere me-

1 Ce documentaire, d'une duree de 25 minu
tes, est disponible des maintenant en version
franfaise (16 mm) et pent etre loue aux services
des films du Rearmement moral, 68 Bd Flan-
drin, Paris 16^, ou, 1824 Caux.

dicale jamais il n'envoya de note d'honorai-
res ; ses patients payaient selon leurs moyens.

II avait milite dans les rangs du Congres
national africain, aux cotes d'Albert Luthuli.

Puis, trouvant que les dirigeants de cette
organisation n'etaient pas assez revolution-
naires, il fonda, avec d'autres camarades, la
Ligue de la Jeunesse du Congres national
africain dont I'action etait orientee sur le

recours a la violence. Plus tard il remit en

question I'efficacite de cette methode, etant
arrive a la conclusion que «toute idee qui
exclut un autre groupe d'hommes est trop
petite pour I'epoque ou nous vivons ». II se
lanfa sur le sentier aussi solitaire que re-
volutionnaire de ceux qui se refusent d'accep-
ter ce qui est mal tout en renonfant a sou-
lever la haine contre ceux qui font le mal.
Sa vie, son action prirent une dimension nou-
velle et lancerent un defi permanent a la
conscience de miUiers de Sud-Africains.

Lors de ses obseques, M. Alex Boraine,
president de la conference methodiste

d'Afrique du Sud, souligna que le Nkomo



« etait sans aucun doute I'un des dirigeants

noirs les plus suivis et qu'il avait aide des
centaines, voire des milliers de Blancs a com-

prendre qu'en meprisant les Noirs ils se me-
prisaient eux-memes ».

Nkomo ressentait intimement les souf-

frances de son people; 11 avait, par exemple,
construit une belle demeure familiale dans

une banlieue de Pretoria, Lady Selborne ;

il n'y vecut pas longtemps car ce district
fut declare «zone blanche». II dut partir
et batir a nouveau un toit pour sa famille,
plus loin, dans une banlieue africaine, a
AtteridgeviUe. Un soir, des inconnus vin-
rent lancer une grenade incendiaire contre
sa maison ; 11 soupfonna un groupe d'Afri-
cains qui pronaient un tribalisme que lui-
meme rejetait avec conviction.

La bataille des droits civiques

Son autre bataille fut pour ameliorer le
sort des Africains urbanises. II s'opposa
ainsi jusqu'au bout aux pretentions gou-
vernementales selon lesquelles il etait citoyen
d'un « bantoustan », seul endroit ou U pour-
rait jouir de ses droits civiques mais ou il
n'avait jamais vecu; il entendait etre citoyen
a part entiere de Pretoria, ville ou il avait
passe toute son existence et pratique la me-
decine. Mais Nkomo reussissait a se battre

pour ses opinions sans haine, obligeant sou-
vent ses adversaires a reconsiderer leurs con

ceptions politiques.

Nkomo etait un grand realiste — sur lui-
meme, sur les autres, sur I'Afrique en gene
ral. Parce qu'il voulait que I'Afrique soit
reellement libre, il exigeait que ses dirigeants
soient incorruptibles.

II ne manquait aucune occasion pour ame-

ner ses concitoyens, queUe que soit leur race,
a saisir la necessite d'un changement perma

nent. Mais il s'efforfa aussi d'amener les
autres pays a aider I'Afrique du Sud par ce
qu'il appelait un « contact constructif ». A
un public venu des milieux industriels euro-
peens, il lan?ait un appel « pour qu'ils con-
siderent I'Afrique du Sud sous un angle
nouveau». «Tout effort d'arreter le de-

veloppement economique de I'Afrique du
Sud, soulignait-U, veut dire en realite que

Le or William Nkomo et sa fiiie Portia, §tu-

diante en pharmacie, photographies k Caux

en 1971.

ceux que vous souhaitez aider — les Noirs,
mon peuple — souffriront de la faim, du cho-
mage et n'auront pas le toit dont ils out
besoin. Mais si des hommes comme vous

decidez de faire regner un sentiment d'huma-
nite dans I'industrie et le commerce, vous

apporterez votre contribution a la creation

de la famiUe universelle des enfants de

Dieu.»

Le plus important quotidien d'Afrique du
Sud, le Star, ecrivait le jour de sa mort;
« Dans ce pays si divise, la perte d'un seul
constructeur de ponts entre les groupes ra-
ciaux appauvrit I'ensemble de I'Afrique du
Sud. Les non-Blancs ont perdu un grand
leader et les Blancs un conseiller d'une in-

discutable valeur.»

Hommages de dirigeants noirs

C'est a cette personnalite hors serie que
le film rend hommage. II a etc realise grace
a la pleine collaboration de son fils, le
Abraham Nkomo, qui a pris la succession
de son pere au cabinet medical familial;
de ses coUegues et amis qui avaient orga
nise la «Journee Nkomo» pen de temps
avant son deces; d'un porte-parole du
mouvement « Conscience noire » ; de cama-

rades du Congres national africain ; de jour-
nalistes blancs et noirs ; de leaders de la com-

munaute indienne du Natal et de nombreu-

ses autres personnalites de toutes les races.

Au cours des dernieres semaines, le film a

ete montre dans sa version anglaise a I'uni-
versite noire de Fort Hare ou le D' Nkomo

fit ses etudes ; il a ete presente au chef
Buthelezi et aux autres dirigeants politiques
des quatre millions de Zoulous qui vivent
en Afrique du Sud, de meme qu'au Parle-
ment sud-africain, au Cap.

Manifestation du Congres national africain k iaqueiie participait le Dr Nkomo.
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Autour
du monde

avec ie
Rearmement moral

Ou va la Sulsse ?

« OCi va la Sulsse ? Le Re

armement moral montre une

vole» titrait le Vaterland,

principal quotldien de Sulsse
centrale, a propos d'une ren
contre nationale du Rearma

ment moral, qui a rassemble
plusieurs centaines de per-
sonnes a Lucerne.

«Mots d'ordre accrocheurs,

examples fascinants, ques
tions profondes, affirmations
provocantes parsemaient las
recits d'activite, las appals at
las prises de decision quI ont
fait de cette journee, ou las
grandes conferences de I'et^
ont ete annoncees, une vi-
vante mosai'que », poursuit le
quotidian iucernois.

Un secretaire syndical ber-
nois s'est exprime sur la « de-
mocratisatlon de I'entreprl-
se » : « Nous avons la demo-

cratie politique, mais la de-
mocratie economique nous
echappe encore, a-t-ll dit. II
faut nous engager sur une ba
se assez revolutionnaire pour
laisser le capitalisme at le
communisme loin derriere

nous. Si nous nous laissons

diriger par des criteres mo-
raux absoius, nous pourrons
construire une nouvelle Suis-

se. » Tandis qu'un ancien de
pute, agriculteur Iucernois,
evoquait las problemes qua
pose aux paysans I'amenage-
ment du territoire: «Une

question de conscience avant
tout. » Las responsabilites in-
ternationales de la Sulsse ont

ete soulignees par un journa-
liste genevois. « Nous devons
repenser nos conceptions de
vie, a-t-il dit, de fagon a las
rendre credibles pour tous
ceux qui viennent dans notre
pays.»

Le Vaterland conclut son

article en commentant la pro

jection du nouveau film con-
sacre au Nkomo : « A nou

veau I'essentlel du message
salsissant du Rearmement

moral etait mis en valeur: un

engagement sans compromis
du cote de la foi qui est aussi
celui de la victolre. »

Solidarite bresilienne

« Un dimanche pour I'Uru-
guay » a reuni six cents Bre-
sliiens autour d'un gigantes-
que « churrasco », le barbe
cue national, devant la mal-

son du Rearmement moral a

Petropolls.

La journee avait ete mise
sur pied par Marii Falcao, la
femme d'un docker de Rio de

Janeiro. Ayant appris qu'un
groupe d'Uruguayens desi-
raient acquerir un appareil
de projection pour presenter
les films du Rearmement mo

ral a de larges auditolres en
Uruguay, elle avait decide de
reunir les fonds necessalres.

Le « churrasco » lui a permis
d'atteindre son but. MarIi

Falcao est partie pour I'Uru-
guay, avec quelques compa-
triotes, emmenant I'appareil
de projection.

« Nous voulons des

hommes changes »

Une cinquantaine de d6le-
gues a la conference annuel-
le du OIT, qui se tient a Ge
neve, ont passe un week-end
au Centre de Caux. Parmi

eux, plusieurs ministres du
travail, dont ceiul de Jorda-

nie accompagne par toute sa
delegation, des represen-
tants patronaux beige, suls
se, tunisien et indonesien, les

six membres de la delegation

syndicale iranienne et blen
d'autres repr^sentants des
travailleurs d'Afrique, d'Asie
et d'Amerique latine.

Au cours du week-end, plu
sieurs delegues ont exprime
leur appreciation pour le tra
vail du Rearmement moral.

« Si nous, empioyeurs et tra
vailleurs, prenions a cceur les
criteres preconises ici nous
trouverions la palx, a affirme
M. Sadavl, de I'lran ; c'est ma
suggestion aux dirigeants pa
tronaux et syndlcaux.»

De son cote, M. Mwendwa,
ministre du travail du Kenya,
a declare : « Je suls un Chre

tien fermement convaincu des

enseignements bibiiques et je
souhalterais que tous les di
rigeants africains lisent la
Bible. Toutefois s'ils ne

croient pas a ce qu'ils y trou-
vent, qu'au moins ils viennent
a Caux et voient les efforts

faits ici pour changer les
hommes. Car c'est ce que
nous voulons : des hommes

changes. On ne peut trans
former le monde si Ton ne

commence par soi-meme.»

Song of Asia

« Chant de I'Asie », un nou

veau spectacle du Rearme
ment moral, cree par une
quarantaine de jeunes Asiatl-
ques, vient d'avoir sa premie
re a Goty, dans la region des
plantations de the de I'lnde
du Sud.

Chants, danses et sketches
expriment un theme central :
la voix de I'Asle sera-t-elle

jamais celle des bombes et
des cris de souffrance ? Ne

seralt-elle pas plutdt celle qui
parle au fond de chaque
conscience humaine ?

Un ensemble de danseuses

du Laos, de Turquie, de I'ln
de et du Japon evoque la ri-
chesse des traditions cuitu-

relles et spirituelies de leur
continent.

« Si j'ai le courage de tuer
un homme, pourquoi n'aurals-
je pas celui de I'aimer assez
pour le rendre different ? » se
demande un jeune guerillero
du Nord-Est indien dans une

autre scene. Le «Sourire de

rApsara», poeme compose et
recite par un etudiant cam-
bodglen, exprime I'espoir que
« des excuses sinceres soient

comme le feu purificateur des
haines et des mefiances de

I'lndochlne ».

ParmI les spectateurs qui
assistaient a ia premiere se
trouvaient plusieurs officiers
superieurs de I'armee indien-
ne ainsi que de nombreux
membres du corps ensei-
gnant. En effet, la ville d'Ooty,
qui se trouve au centre d'un
important complexe miiitaire,
est aussi le siege des ecoles
les plus reputees de I'lnde du
Sud.

La troupe du «Chant de
I'Asie » a maintenant ete invi

tee ̂  se produire dans diver-
ses ecoles de la region.
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Quand un Anglais
change•••
Un dimanche de juin, d Caux, devant des

delegues d la conference de I'OIT, William
Jaeger, d'Angleterre, a raconte son histoire.

« Comme des milliers d'ouvriers dans les

annees trente, mes parents et moi vivions

avec un shilling par jour pour nous nourrir.
Ma mere etait modiste, mon pere menuisier.
Adolescent, je me demandais pourquoi il
existait tant de misere. J'etais preoccupe par
le comportement d'hommes politiques que
je connaissais et qui semblaient oublier com-
plMement leurs electeurs une fois bien instal
ls au Parlement. Les difficultes familiales

me travaillaient aussi. Mon pere etait ne de
parents allemands, son origine germanique
avait dresse la famille de ma mere contre

nous. Les disputes furent nombreuses dans

notre foyer. Cela me dechirait, car je ne
savais jamais quoi faire quand mes parents
se chamaillaient.

» En 1932, j'obtins une bourse pour rUni-
versite de Londres. Je voulais avant tout

savoir comment changer les structures de
fagon a assurer une solution permanente
a la misere et comment faire pour que les
hommes mettent en pratique leur ideal ? Ce
fut a Tuniversite que je rencontrai des hom
mes du Rearmement moral qui me disait:
«II y a suffisamment dans le monde pour les
besoins de chacun, mais pas assez pour les
convoitises de tous. Si chacun aimait assez,

si chacun partageait assez, chacun aurait
assez.» Ce langage clair et sans ambiguite
me plut; pourquoi ne pas commencer par
changer moi-meme, avant de reclamer le
changement des autres ?

» De retour a la maison pour un week-end,
je fis part a ma mere (mon pere etait decede
un an plus tot) de tout ce que j'avals appris,
des tentations de la ville, de tout ce qui me
tenait a coeur. Pour la premiere fois nous
avons eu une vraie conversation entre mere

et fils ou tous les problemes furent abordes ;
argent, avenir, relations de famille, etc. La

conversation dura jusqu'a trois heures du
matin.

» Le lendemain, ma mere se tenait sur le

pas de porte de son magasin. Elle se sentait
liberee de beaucoup de soucis, du poids des
choses qui ne sont pas dites, de la peur

William Jaeger
parle a des
^tudiants.

de I'avenir. Une voisine, dont le menage
aUait fort mal, passa dans la rue et dit:
« M^e Jaeger, que s'est-il passe ? vous avez
presque change de visage », et ma mere lui
raconta ce qui lui etait arrive. Cette femme
changea d'attitude vis-a-vis de son mari, un

buveur invetere, qui changea a son tour. Je
me souviens que pendant la semaine qui
suivit, quinze families du voisinage furent
transformees grace a ce que ma mere avait
pu leur dire et leur transmettre.
»Devant les revirements etonnants qui

s'operaient dans la vie des gens, ma mere
decida de se consacrer entierement a ce tra

vail, a I'age de soixante ans. Elle vendit son
echoppe, et partit vivre avec moi a Londres,

dans I'East End, quartier ouvrier par excel
lence ou nous mimes a I'epreuve les idees
du Rearmement moral. L'epoque etait bien
difficile; le chomage touchait chaque fa
mille ; il ne se passait pas de soir sans qu'il
n'y ait de bagarres a coups de bouteilles en
tre des ouvriers et des bandes fascistes.

Neanmoins, des centaines de travailleurs,

des elus municipaux, des responsables syn-

dicaux se lancerent avec nous dans la lutte

pour changer les conditions sociales par un
changement dans la vie des hommes. En
1938, Frank Buchman et son equipe venaient
dans I'East End lancer a I'echelle du monde

le programme du Rearmement moral.
»Depuis cette epoque, je n'ai cesse de

poursuivre ce travail avec les ouvriers et les
syndicalistes, croyant avec passion que c'est
leur destinee, et celle de tous les gens qu'on
appelle «ordinaires» d'etre des batisseurs

d'un monde nouveau. »

Patrons et gardes rouges

Connu de milliers de syndicalistes du
monde entier, William Jaeger fait autorite

dans le monde du travail. Des avant la der-

niere guerre il a frequente, en qualite d'ob-

servateur, les conferences annuelles de I'Or-

ganisation Internationale du travail. Chaque
annee en juin a Geneve, il revient, s'inte-

ressant autant aux problemes des dockers

qu'a ceux des ouvriers agricoles ou a ceux
des mineurs. II fulmine volontiers contre des

dirigeants syndicaux qui utilisent leur posi
tion pour assurer leur pouvoir personnel,
ou pour mobiliser les ouvriers du monde sur
des questions politiques ou ideologiques qui
n'ont rien a faire avec la construction d'une

societe meilleure. Aussi a I'aise dans une

reunion des debardeurs du port de New
York que dans des milieux patronaux, parmi
des ouvriers de Calcutta ou dans un foyer
irlandais, William Jaeger — « Bill» pour des
milliers de personnes — s'emporte avec une
passion justifiee contre ceux qui tout en di-
sant du mal d'autres gens, n'osent pas leur
parler franchement, ni meme les rencontrer.
A Hong-kong, 11 s'entretenait avec un diri-
geant syndical britannique qui ressemblait
plus a un fonctionnaire qu'a un militant; cet

Anglais, d'un autre sitele, dont le monocle

vibrait d'indignation, lui expUquait que les
gardes rouges avaient noyaute son organisa
tion ; Jaeger lui demanda s'il en avait deja
rencontre un. «Jamais je n'ai parle a un
ouvrier chinois », repondit-il. Or Jaeger avait
fait la connaissance du leader des gardes

rouges, une jeune Chinoise, devant laqueUe
il avait admis que les Anglais avaient eu
leur part d'exploitation de la Chine. Pro-
fondement etonnee par cet aveu, elle avait
dit a Jaeger qu'elle n'avait jamais entendu
un Anglais admettre qu'il avait eu tort.
Aussi Jaeger aime-t-il repeter que « par-

tout ou il va dans le monde, il constate

que chacun est enchante de savoir qu'un

Anglais pent changer ». Mais au-dela de cette

note d'humour qui desarme les plus scepti-
ques, il reste convaincu que « si le monde
du travail pouvait apprendre a resoudre les
problemes poses par le comportement des
hommes aussi bien qu'il a su resoudre les
problemes sociaux des vingt dernieres an
nees, il serait en mesure de remporter la
bataille decisive pour I'avenir de I'huma-
nite ».

P.-E. Dentan.
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souhaiter qu'une telle pratique soit plus
frequente dans les organismes publics
dont les decisions affectent jour apres
jour le destin de millions d'hommes.

Une voie grande ouverte

« Le silence, ecrit Jean Guitton, nous
introduit directement dans le centre de

I'autre, alors que la conversation oblige a
passer par le long et sinueux detour de la
peripherie. » La voix interleure peut en
effet dire ia verite a queiqu'un de faqon
plus precise et surtout plus acceptable
que si d'autres personnes s'etaient char-
gees de la lui communiquer. Ma femme
et moi avons converse un jour avec une
personne qui pendant une demi-heure
s'etait repandue en recriminations et en
accusations contre son marl. Nous nous

rendions bien compte qu'ii etait vain de
vouioir la raisonner. Nous proposames un
moment de silence. Le contraste ensuite

fut total. A la vindicte avait succede en

elle une analyse extraordinairement lu-
cide de ses propres fautes. 11 lui etait
venu dans ces quelques minutes de si

lence toute la clarte necessaire pour lui
permettre de reconstruire son foyer.
Je me rappelle aussi une rencontre a

Saigon avec un groupe d'etudiants viet-
namiens. Au cours de la conversation,

I'un d'eux, visage et voix de pierre, nous
avait dit I'enfer qu'etait sa vie. A la faveur
d'un moment de silence, il ecrivit seule-
ment: orguell. Ge simple mot, de faqon
etonnante, lui apparut comme la cle de
ses tourments. Un chemin semblait s'of-

frir a lui : pardonner a des proches, re-
noncer a sa haine. Aucun de ceux qui
etaient presents ce jour-la n'oubliera la
transformation qui s'operait ainsi sous
nos yeux. Ce fut un tournant dans la vie
de ce jeune homme.

La grace n'agit pas toujours de fapon
aussi spectaculaire. Mais pour tous ceux
qui sent prets a essayer, ii y a la une voie
grande ouverte, et non seulement pour
leur propre existence. Ms pourraient se
trouver un jour, par hasard, ou parce
qu'ils y auront ete conduits, au coeur
d'une crise nationaie ou Internationale

que seule la recherche d'une sagesse su-
perieure pourra denouer. Gela est deja
arrive, a bien des reprises, et i'histoire a
bascule sans que les historiens aient eu
le temps de comprendre comment le de
cile s'etait opere.

GARAGE

DE BERGERE
VEVEY

J.-L. Herzig Tel. 51 02 55

Envois pour tous pays
de petits fromages et
de chocolats suisses

Jean Schlemmer

photographe dip!.

rj
Les lecteurs qui desireraient recevoir la collection complete,

reliee pleine toile, de la Tribune de Caux d'octobre 1971 a decem-

bre 1972 sent invites a nous le faire savoir avant le 31 juillet. Le

prix sera au maximum 35 francs franqais ou 25 francs suisses. Le

volume leur sera envoye a la fin de I'ete avec facture.

Appareils - Films
Developpement - Agrandissement

Grand-Rue 42 - 1®"^ etage

COIFFEURS

ABONNEMENTS

TRIBUNE DE CAUX

Pour une annce (12 numeros)
France : FF 24. Suisse : Fr. .s 18.—. Belgi-
que : FB 220. Canada : $ 6.—. Autres pays
par voie normale : FF 27 ou Fr. s. 21.—.
Pays d'outre-mer, par avion: FF 30 ou
Fr. s. 24.—.

Prix special etudiants, lyc^ens :

FF 12 : Fr. s. 10.— ; FB 120.

Verser le montant de Pabonnement:

En France : k la Tribune de Caux (68, bd
Flandrin, Paris 16=), par cheque bancaire,
ou au CCP 32 726 49, La Source.

En Suisse ; a la Tribune de Caux, CCP
10 - 25 366, Lausanne. ^

En Belgique : au Rearmement moral (ave
nue Coloniale 37, 1170 Bruxelles), CCP
57 81 60 — Bruxelles (avec la mention
« abonnement Tribune de Caux »).

Coiffure Elle et Lui

I. Fontana, Grand-Rue 74

161. 62 43 22

Eugene Haute Coiffure

Dames - Messieurs - Sauna

Av. du Casino 19 T6I. 61 34 10

Gllon - Coiffure

Dames - Messieurs

Marcel Favre T6I. 613414


