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1-3, rue Chantepoulet (Plaza]

Tfl. (022) 3227 42

Void votre bon restaurant chlnols

au coeur de Geneve

LE MANDARIN
... renomm§ pour sa

cuisine savoureuse et son ambiance

digne d'un centre

de rendez-vous international

dans cette vilie...

LE CAFE DE PARIS
26, rue du Mont-Blanc

Grande specialite d'entrecote Cafe de Paris
servie Jusqu'a 23 h.

Fr. 17.50 Service compris

Connu mondiafement Ouvert tous ies jours

HOTEL DE

L'ANCRE4RESTAURANT

VILLE 120 places
34, rue de Lausanne, tel. (022) 32 05 40

Le bon hotel desejour

et de passage au centre de Geneve

PRATIQUE
1976

DU

VOYAGEUR

SNCF

est paru...

reclamez-le a

votre gare ou a

votre agence de
voyages ou ecrivez

a B.P. 234 09

75436 PARIS

CEDEX 09

II VOUS sera remls
gratultement
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Bogota, 5 h. du matin

19 avril. 5 h. du matin. Dans
un pare de la capitale de la
Colomble, des pollclers trou-
vent un homme Inanlme. On le
transporte a I'hopltal.

Trop tard. II a ete tue d'une
balle dans le coeur.

Jose Mercado, president de
la pulssante Confederation ge-
nerale du travail de Colomble,
avalt ete enleve le 15 fevrler
par un mouvement de guerilla
urbalne. Get anolen dooker
oonnalssalt mieux que quloon-
que les drames du sous-deve-
loppement en Amerlque latlne.
II detestalt toutes les dlotatu-
res d'oLi qu'elles vlennent;
o'est peut-etre oe qui lul aura
ooute la vie. Representant des
travallleurs de son pays au
BIT, II s'etalt aoquis le respeot
de ohaoun pour son Intelli-
genoe et sa otialeur humalne.

Pour Meroado, le developpe-
ment etalt une question de
oaraotere autant que de ohan-
gement de struoture. C'est pour
oela sans doute qu'll oompre-
nalt le Rearmement moral et
entraina plusleurs de ses ool-
iegues sud-amerloalns a Gaux.
« Ouand les fiommes ont une
armature morale, disalt-ll, lls
peuvent mIeux defendre leur
position. »

Les tiommes oomme Mer
oado ne meurent pas. lls vivent
dans le oceur de oeux quI
oontlnuent leur lutte.

Plus que des mots
Les mots « Rearmement mo

ral » sent en tiausse. Apres le
sondage de I'lFCP dont nous
avons parle en avrll, le presi
dent des Anolens Combattants
d'Alsaoe-Lorralne a appele
plus de 600 de ses oompa-
gnons reunis en oongres a

reprendre du service «pour
un rearmement moral du pays
et pour une lutte quI a pour
enjeu I'esprlt olvlque de oha
oun ». Dans le Figaro du 12
mal, le general BIgeard pose
la question : « Comment par-
venlr a une nation oonoernee,
aveo des cadres d'aotlve pas-
slonnes par leur mission ? La
reponse tient en une llgne;
par un rearmement moral de
toute la nation. »

Guelle suite sera donnee a
oes appels ? Ne seront-oe que
des mots pour oeux quI les
lancent ? Car attention, les
Franpals risquent de les pren-
dre au mot.

L'avenir du Cambodge
Le monde s'est lalsse emou-

volr par le drame du Cam
bodge. Mais aveo resignation.
Auoune manifestation de rue,
auoune petition, auoun defile.

Franc parler

11 n'y a plus beauooup d'ou-
vrlers agrlooles en France.
Mais oeux quI ont reslste a
rattraotlon des vllles ont la
passion de leur metier.

Chez nous, la reforme de
I'entreprlse tIent en oinq arti
cles d'un code taolte, mals tres
repandu ; 1) petltes equlpes ; 2)
estlme reolproque ; 3) amour
du metier; 4) responsablllte ;
5) frano-parler.

« Frano-parler » ? Volol... En
mars dernier, dans un champ
d'une dizalne d'heotares, on
piantalt des pommes de terre.
Le patron avalt du s'absenter
pour la journee et avalt de-
mande a son pere de venir
donner un coup de main.
Conduit par deux jeunes ou-

Y aurait-il eu une vaste oia-
meur sur tout le globe, le nou-
veau regime khmer, ferme sur
iul-meme, ne I'auralt probable-
ment meme pas entendue.

Et pourtant, apres cette tra-
gedle sans nom, nous avons
rencontre des Khmers quI gar-
dent leur oalme. lls ont qultt6
leur pays, lalssant tout derrlere
eux a la vellle du bain de sang,
lls n'ont auoune nouvelle du
marl, des freres, des enfants
Ialss6s au Cambodge. lls
ne oonservent pratiquement
auoun espoir de les revoir un
jour et pourtant lls refusent la
ranooeur, lls essalent meme de
oomprendre leurs bourreaux.
« Le plus dur, nous disalt une
jeune femme quI est ainsi
ooupee des slens, o'est de ne
pas nous laisser aveugler par
I'amertume.» Son regard, la
serenlte de son visage, nous
disalent qu'elle avalt effeotlve-
ment remporte oette viotolre.
Ces hommes et oes femmes
representent Tespolr qu'un
jour le Cambodge, sortant de
la nult, retrouvera son sourire
et sa jole de vivre, purifies par
une longue, longue souffranoe.

Meridian

vrlers, un tracteur aohevait la
preparation du sol, I'autre me-
nalt une planteuse automatl-
que a 4 rangs.

A chaque tour, II fallait vider
300 kg. de plant dans la ma
chine. Dans le camion arrete
au bord de la route, le vieux
avanqalt a I'arrlere de la benne
les clayettes plelnes et rempl-
lalt les vides.

Le soir tombalt... Le bon-
homme avalt mal aux reins et
auralt blen voulu rentrer chez
lul. II finit par demander aux
deux gars ; « A quelle heure
est-ce que vous vous arre-
tez ? » La reponse claque oom
me un coup de fouet: « Guand
on aura finl... Pas avant!»

Philippe Schweisguth
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A la recherche du
nouvel ordre
economlque

mondial

Les
conditions

du
dialogue
par M. A. Mackenzie,

chef de la delegation britannlque au
Conseil economlque et social des
Nations Unies (1973-1975)

De part et d'autre de I'Atlantique, on me
demande souvent: « Pourquoi tant s'alarmer
a propos du tiers monde ? Nous avons bien
assez de problemes chez nous. »

Je dirais en reponse a une telle interroga
tion qu'il y a trois sortes de raisons, mora
les, politiques et economiques qui viennent
confirmer la necessite de donner la priorite
absolue a ce probleme.

1. Le fait que le fosse, deja- enorme, qui
separe la minorite riche et la majorite pauvre
se creuse de plus en plus est en sol profonde-
ment immoral. Pour ce qui est du revenu
par habitant, le rapport entre les 10 "/o de
la population mondiale qui vivent dans les
pays riches et les 90 "/o qui vivent dans les
pays pauvres est en moyenne de 13 a 1. D'un
pays a I'autre, ce meme rapport pent varier
de 50 a 1. Dans 33 pays le revenu annuel
par habitant est inferieur a 1000 FF par an,
notamment le Bangla-Desh, I'Ethiopie et la
plupart des pays africains du Sahel. Selon
M. MacNamara, president de la Banque
mondiale, 800 millions d'etres humains vi
vent en dessous du seuil de la « pauvrete ab
solue », c'est-a-dire qu'ils ne disposent
d'aucune chance de connaitre le progres
economlque.

2. II y a aussi des raisons politiques. Une

La confrontation entre peuples riches
et peuples pauvres sembie destinee a
dominer les anndes 70 et 80 de notre
siecle comme les anndes 50 ont dte do
minies par la guerre froide et les annies
60 par la dicolonisation. De la solution
aux probiimes qui font I'enjeu de cette
confrontation dipendent I'avenir de la
paix mondiale et la survie de I'humanite.

Des nigociatlons autour de ce sujet
brulant se diroulent en ce moment sous
les auspices de diffirentes organisa
tions h

Inivitablement ces conferences pro-
gresseront de faqon irriguliere, et ceci
en fonction de deux facteurs essentials :
la complexiti des problemes posis,
d'une part, et le degri de confiance mu-
tuelle rignant entre les participants d'au
tre part.

Nous reproduisons ci-dessous des
extraits d'un exposi fait ricemment i
Londres par un iminent dipiomate bri-
tannique, spiciaiiste des questions ico-
nomiques et qui a fait partie jusqu'i
recemment de la diligation permanente
de son pays aux Nations Unies. M. Mac
kenzie ivoque les circonstances qui ont
permis i'itablissement d'un climat de
coopiration extremement positif lors de
ia septieme session spiciale de I'Assem-
blie ginerale des Nations Unies en 1975.
C'est au cours de cette session qu'a iti
pripari le terrain permettant aujourd'hui
le diroulement de ces differentes confe
rences Internationales. M. Mackenzie livre
aussi dans son texte d'intiressantes sug
gestions quant aux facteurs humains
dont d^pendra, au cours des prochaines
annSes, le succ§s de ce dialogue.

' Conference des 27 nations sur la coope
ration economlque Internationale qui se tient
e Paris depuls le debut de I'annee (Confe
rence Nord-Sud) : Quatrleme Conference des
Nations Unies sur le Commerce et le cevelop-
pement (CNUCED IV) reunle en mal e Nairobi ;
Conference mondiale sur I'emplol e Geneve
en juln 1976.

telle situation, en effet, ne saurait etre sure.
Alors que le monde sembie se retrecir de
plus en plus, alors que la population de la
planete connait une augmentation sans pre
cedent, alors que les informations circulent
de plus en plus rapidement, il est inevitable
que I'equilibre mondial soit instable et que
les dangers menacent de toutes parts: ces

SiV' .

inegalites flagrantes ne peuvent que provo-
quer I'envie, le desespoir et la violence.

Ajoutez a cela I'existence d'une puissance
nucleaire, la Chine, qui se pose comme le
champion toutes categories des peuples pau
vres du monde. Ajoutez aussi la constitution,
depuis deux ans, d'un nouveau front qui
sembie durer plus longtemps que ne I'avaient
predit les experts occidentaux: le front qui
unit les nouveaux riches producteurs de pe-
trole aux pays pauvres non producteurs de
petrole. Ces demiers, qui ont bien davantage
que nous souffert de I'augmentation du prix
de I'or noir, n'en continuent pas moins de
faire cause commune avec les pays petroliers
contre les pays industrialises.

II y a deux cents ans deja, Adam Smith
semblait predire cette instabilite lorsqu'il
ecrivait: « Nulle societe ne peut etre assuree
de la prosperite et du bonheur lorsque la
majorite de ses membres vivent dans la pau
vrete et la misere.» Quant au premier mi-
nistre canadien Pierre Trudeau, il declarait
il n'y a pas longtemps: « Dans ce village
qu'est le globe terrestre, nous avons tous des
comptes a rendre. »

3. Enfin les raisons economiques. Prenons
le cas de la Grande-Bretagne. Obligee d'ex-
porter pour survivre, eUe se range parmi les



nations occidentales qui sont totalement de-
pendantes de leurs Importations de matieres
premieres. C'est pour cette raison que le
dialogue avec les pays foumisseurs de ma
tieres premieres est indispensable. Meme les
Etats-Unis, bien que beaucoup moins de
pendants, ont du completement reviser leur
politique dans ce domaine. Sur 75 matieres
premieres de base, ils doivent deja en im
porter 28.
Et les Nations Unies ? Pour elles, I'annee

1973 a marque un toumant tres net: le qua-
druplement du prix du petrole a declenche
un transfert des richesses mondiales comme

il ne s'en etait jamais produit dans le passe.
Du jour au lendemain, nous nous sommes
trouves, a New York, engages dans une nou-
velle bataille. Deux sessions extraordinaires

de I'Assemblee generale ont ete consacrees a
ce probleme. La premiere fut convoquee en
toute hate, au lendemain des evenements de

I'automne 73. Ce fut un echec. L'Occident

n'etait pas pret. Les producteurs de petrole
voulaient parler de tout sauf du petrole (dont
ils disaient que cela ne concemait qu'eux)
et les pays occidentaux ne voulaient parler
de rien d'autre que du petrole. On tomba
d'accord sur un texte intitule « Declaration

pour un nouvel ordre economique mondial».
Mais c'etait en fait un trompe-rceil. A peine
le texte etait-il adopte que les nations indus-
trielles emettaient des reserves ; puis vinrent
les recriminations des autres. S'engagea alors
une penible confrontation.

La perc^e de Lomi

Consciente de la gravite de la situation —
nous savions qu'il y aurait une autre session
extraordinaire en 1975 — notre delegation
envoya a Londres un rapport dans lequel il
etait dit en substance qu'il s'etait produit un
bouleversement des rapports de force dans
le monde, qu'il fallait prendre I'affaire au
serieux et qu'on ne pouvait plus se contenter
de dosages de nos gestes de charite aux pays
pauvres. Ceux-ci exigeant de jouer un role
plus important dans toutes les decisions
mondiales, nous devions repenser les fonde-
ments meme de notre politique et etudier la
fagon d'etablir avec eux des relations d'inter-

dependance et de vraie cooperation.
Bien que mal accueilli au debut, notre rap

port eut neanmoins I'effet souhaite. Des

commissions speciales se mirent au travail a
Londres et, pour la premiere fois depuis des
decennies, procederent a un reexamen radi
cal des causes de notre dependance vis-a-vis
de I'etranger pour nos inatieres premieres.
Elles etudierent aussi ce que seraient pour
nous les implications du nouvel ordre econo

mique mondial dont on avait adopte le prin-
cipe a New York.
En octobre 1974, ce fut la percee de la

Convention de Lome: 46 pays d'Afrique,
des Antilles et du Pacifique et les 9 pays
du Marche commun signaient un accord en
vertu duquel les pays europeens s'enga-
geaient i verser une compensation k ces 46
pays chaque fois que leurs recettes sur la
vente d'un nombre determine de matieres

premieres descendraient, a cause de la va
riation des cours, au-dessous d'un certain

seuil. Comme les deux tiers des rentrees en

devises de ces pays proviennent de la vente
de matieres premieres aux pays industriali-

Le secretaire general de la CNUCED, M. Co-
rea (au centre), entoure de ses deux prede-
cesseurs, MM. Perrez-Gerrero (e gauche) et
Prebisch (e droite).

ses, cet accord represente une importante
innovation.

Puis, au cours de I'annee 1975, nous avons

continue ce travail de recherche sur les rela

tions entre pays pauvres et pays riches et
nous en avons discute a I'O.C.D.E., a la

Commission des Communautes europeennes
et a la Conference des premiers ministres du
Commonwealth, ou, pour la premiere fois,
une veritable unite de vues s'est degagee sur
ces questions.
Nous avions bien sur jusque dans nos pro-

pres rangs des sceptiques qui disaient, et ceci
encore a la veille de la session extraordinaire

des Nations Unies, au moment meme ou se

deroulait a Lima une conference des minis

tres des Affaires etrangeres des pays non
alignes: « Attention, ils vont accepter nos
concessions et se mettre a exiger plus
encore. La session extraordinaire sera un

echec. »

Ce ne fut pas le cas. La session fut une
des plus constructives que Ton ait connue
depuis la fondation des Nations Unies.
Constatant que les pays industrialises
s'etaient cette fois-ci bien prepares, les pays
en developpement eurent une attitude posi
tive. Un pont etait jete.
M. Moynihan, le delegue permanent ame-

ricain, qui n'a pas toujours ete tendre k
regard de I'O.N.U., affirma cette fois-la:

«Le systeme marche.» Et il faut rendre
hommage aux efforts deployes par les Ame-
ricains eux-memes, sans lesquels ceux des
Europeens n'auraient pas abouti. Alors que
les Americains avaient hesite a participer a
cette session, M. Moynihan, au nom de
M. Kissinger, pronon9a a la seance d'ouver-
ture une allocution sur le role economique
des Etats-Unis vis-a-vis du reste du monde

qui, par sa generosite et son ouverture d'es-
prit, egalait le celebre discours du general
Marshall a Harvard en 1947.

C'est sur cette base que nous sommes
arrives a un accord. Nous avons arrete un

schema pour pouvoir etudier les questions
du commerce international, les problemes
agricoles et monetaires, les transferts de
technologie, etc. Grace a I'esprit d'unite qui
regnait a ce moment-la dans la grande salle
de I'O.N.U. a New York, nous pouvons
aujourd'hui discuter les propositions au sein
de commissions techniques reunies en plu-
sieurs points du monde.
Par la suite, les differentes rencontres In

ternationales qui eurent lieu refleterent ce
changement d'etat d'esprit, que ce soit au
Ponds Monetaire International (rencontre des

ministres des finances a la Jama'ique en jan-
vier 1976) ou a la Conference Nord-Sud i
Paris. En 1978 aura lieu une conference

mondiale consacree a la question du trans
fert de technologie vers les pays du tiers
monde. (Les pays en developpement ne pos-
sedent que 1 "/o des brevets mondiaux.) Ainsi
se met en place tout un reseau d'actions

visant a combler ce dangereux fosse.

Quatre conditions

Posons-nous maintenant la question de
savoir quelles sont les conditions necessaires,
au cours des annees qui viennent, a I'abou-
tissement de ce dialogue. J'en vois quatre :

1. II va falloir fournir d'enormes efforts

pour informer I'opinion publique a tous les
niveaux de I'importance capitale de ce dia
logue.

2. II faut plus d'honnetete de part et d'au
tre. Les puissances industrielles doivent faire
preuve de plus de franchise dans la fafon
dont elles parlent de I'aide qu'elles accordent.
Car elles pourraient faire davantage, d'au-
tant plus qu'elles n'ont pas tenu leurs pro-
messes. Elles devraient egalement reexaminer
leurs politiques de base sur des sujets aussi
capitaux que la navigation commercial, la
redistribution de I'emploi, la question mo
netaire, les dettes nationales. Cela risque fort

Suite page 15



L'Inde de 1976

vue par un syndicaliste
fran^ais et so femme

Georges Barrier, militant syndical,
retraite du metro parisien, a com
mence sa vie professionnelle a treize
ans comme apprenti-modeleur sur
bois Chez Renault. II vient de passer

« Tribune de Caux » : La premiere impres

sion d'un voyage en Inde est en general un
choc. Pour vous aussi ?

Odette Barrier : Nous sommes partis sans
idees precon9ues. Mais la route entre I'aero-
port de Bombay et la ville passe par les quar-
tiers les plus horribles qu'on puisse voir, des
taudis, d'affreuses masures faites de chiffons,

de terre, de bouse de vache, qui representent
les conditions de vie les plus invraisembla-
bles. Cela a ete pour nous un choc et peut-
etre parce que notre propre origine nous y
a sensibilises, ce choc a dure tout notre se-

jour.
Georges Barrier: Ce qui m'a fait ressen-

tir la vraie misere de I'lnde, ce sont ces fa

milies qui, n'ayant meme pas de taudis pour
s'abriter, logeaient sur les trottoirs, dans les
gares. Durant le trajet de Bombay a Poona,

nous nous sommes arretes longuement a une

station a cause d'une panne. Je me suis pro-
mene sur le quai; il y avait la une famille qui,
sur un maigre feu alimente par de la bouse
de vache, avait cuit ce qui m'avait Pair d'un
infame brouet; cela m'a fait mal au cceur et

je me suis dit: « Comment est-il possible que
des Indiens puissent passer a cote de cette
souffrance sans s'emouvoir, sans se scanda-

liser ? » Par la suite, j'ai compris : il y en a
trop. Aider une de ces families, c'est une
goutte d'eau dans un desert de sable, on ne
resout rien. Devant des problemes qui les
depassent infiniment, les gens se blindent, de-
viennent durs, seule fafon pour eux de se
defendre.

La, vraiment, j'ai senti ce que nous etions
appeles a faire en Inde : ce qui compte, ce
ne sont pas les bons sentiments que Ton

trols mols en Inde avec son epouse.
La Tribune de Caux les a Interroges
tous deux a leur retour. Nous publie-
rons la suite de cette interview dans

notre prochain numero.

peut avoir, les maigres credits qu'on pent
accorder a un pays ou les problemes sont
trop immenses pour etre resolus de cette fa-
fon. II faut vraiment que les Indiens prennent
leur vie en main, acquierent le sens de leurs
responsabilites, c'est-a-dire d'un change-
ment fantastique a I'echelle d'un continent.
C'est pour moi la signification du Rearme-
ment moral, done du travail que nous etions
appeles a faire dans ce pays ; aider les gens
a changer suffisamment pour qu'ils puissent
affronter ces problemes.

Odette Barrier : La densite de la population
est impressionnante. Devant ces foules, on
se sent impuissant.

Georges Barrier: II faut voir cependant
I'autre cote de la medaille. Nous nous trou-

vions un jour dans la gare de Satara, avec
I'espoir de trouver un taxi. II faisait chaud ;
nous avons achete des boissons et des bis

cuits. II y avait un gar^on de huit ou neuf ans
qui mendiait et qui tournait autour de nous.
Je lui ai donne un biscuit et, au lieu de le

manger, il a couru vers un vieU homme, qui
etait, je crois, un aveugle et le lui a donne.
Le vieillard I'a redonne a son petit-fils et il
s'en est suivi une lutte entre eux deux, cha-

cun voulant que I'autre le mange. Le vieil
homme a fini par ceder et on sentait toute
la joie du gosse d'avoir pu faire ce plaisir
a son grand-pere. Cela m'a beaucoup touche.
II y a des gens qui sont pauvres, qui vivent
uniquement de la mendicite ; mais il y a en
core chez eux un reflexe de cceur, une gene-

rosite, et cela me donne de I'espoir pour
I'lnde.

— Que! ̂ tait le but de votre voyage ?

Georges Barrier: Nous avons ete invites
a participer aux seminaires industriels qui
ont lieu chaque mois —• et cela depuis

plusieurs annees — a Panchgani, centre du
Rearmement moral en Inde. Nous avons

done pris part a trois d'entre eux.

— En quoi consistent-ils ?

Georges Barrier : Des industriels, des ca
dres, des employes d'entreprises sont invites
pendant six jours a reflechir, dans I'esprit
du Rearmement moral, aux problemes qui
se posent a I'industrie et, en particulier, a
I'entreprise. On etudie surtout I'incidence
que peut avoir I'attitude de I'homme dans sa
famille, dans I'usine, dans la societe. Au

depart, c'est le Rearmement moral qui est au
centre de la reflexion, c'est-a-dire que nous
commenfons par evoquer la necessite d'un
changement individuel, a partir de criteres
moraux fondamentaux, de I'ecoute de la voix

interieure, pour que quelque chose change
dans la famille, dans I'industrie et dans la

nation. Des la premiere journee, on propose
a ces hommes de prendre le temps d'ecouter
leur voix interieure pour reflechir a ces
questions. La premiere reunion du deuxieme
jour, a 7 h. 30, est un echange de pensees que

les uns et les autres ont pu recevoir dans le
silence. Le depart est un pen difficile, mais
ensuite on constate que ces hommes arrivent

a des decouvertes profondes et importantes.

— Les Indiens entrent-ils directement dans

cette fa^on de penser ?

Georges Barrier: Certainement. J'aimerais
bien que de tels seminaires puissent avoir
lieu en Europe, mais on se heurterait ici a
des obstacles serieux. Je crois qu'il y a chez
les Indiens une tolerance qui fait qu'ils sont
prets a entendre n'importe quoi de n'im-
porte qui, meme des idees qui leur sont totale-
ment nouvelles ou etrangeres et ils sont prets

a y adherer si cela leur parait valable.



— L'^coute de la voix int^rieure est-elle

line dimension facilement accessible aux In-
diens?

Georges Barrier: Oui et non. La majorite
des Indiens pratiquent des actes religieux,
sans qu'on puisse vraiment parler de vie
spirltuelle. Cependant, la notion de Dieu est
normale. Alors qu'en Europe, on est tr^s mar
que par un certain atheisme, je n'ai jamais
rencontre d'Indien qui nie I'existence de
Dieu. Ils ne s'expliquent pas facilement com
ment Dieu pourrait leur parler, mais ils ad-
mettent que, a Tinterieur d'eux-memes, une
voix puisse leur montrer ce qu'ils doivent
faire.

— Et cette ^oute, conduit-elle a des r^-
siiltats pratiques dans la vie de tons les
jours?

Georges Barrier: Sur les cinquante ou
soixante hommes que nous avons rencontres
dans les seminaires, nous en avons revus un
certain nombre par la suite dans nos voyages,
a Bangalore, a Poona, a Bombay. Nous
avons constate un changement red. Je pense
notamment a ce chef du personnel d'une
usine de Bombay qui etait tres cynique et
sceptique. A Panchgani, il est alle s'entretenir
avec des ouvriers qui travaillent au centre de
conferences. A la question « Etes-vous heu-
reux de travailler ici?», un jardinier lui a
repondu : « Ecoutez, meme si on m'offrait le
double du salaire que je gagne ici, je ne
partirais pas, car les contacts que j'ai avec
les responsables de ce centre, je ne les retrou-
verais pas ailleurs.» Cela i'a beaucoup fait
reflechir et I'a amene k repenser sa vie, la
fa9on dont il se conduisait avec sa femme et
ses enfants. Nous Tavons revu a Bombay.
L'atmosphere de la famille etait extraordi
naire. La fille nous a dit devant tous les

siens: « J'ai des choses k dire a mes parents ;
j'espere que j'aurai le courage de le faire,
car j'ai peur de ma mere. » Cela a beaucoup
secoue les parents.

— Y a-t-il aussi des incidences sur la vie

des entreprises ?

Georges Barrier: II nous est difficile de
I'evaluer correctement, puisque nous n'avons
vu ces hommes que pendant six jours et,
quelles que soient les bonnes resolutions
prises au cours des seminaires, nous ne nous
rendons pas compte des prolongements pra
tiques dans le cadre de leurs entreprises. Les
quelques personnes que nous avons eu I'oc-
casion de revoir chez eux par la suite nous
ont parle des changements qui ont eu lieu
dans leurs ateliers, mais il faut sans doute

une action continue et de nouveaux sejours
a Panchgani. Mais par les realisations qui ont

ete faites dans un certain nombre d'entre-

prises indiennes et qui ont ete relatees dans
lies seminaires, je crois qu'on peut dire qu'un
travail tr^ utile a deji ete fait.
Les cadres superieurs et les employeurs

sont facilement obnubiles par la producti-
vite...

Odette Barrier: ... qui leur apparait en
somme comme le thermometre du change
ment.

Georges Barrier : Nous avons dons du nous
battre pour leur faire comprendre qu'une
amelioration de la productivite n'etait pas le
but du Rearmement moral, que de meilleures
relations sociales et une productivite accrue
etaient le fruit du changement et non la cible
a atteindre. Si on les considere comme un

but, on s'expose tot ou tard a des deceptions.

— Avez-vous compris quand vous te-
niez ce langage ?

Georges Barrier : Au debut, je crois qu'ils
ont ete choques.

Odette Barrier: Meme les ouvriers. Leur

atelier, leur famille, leur usine sont pour
eux le centre du monde et il leur est difficile

de penser au-deli. II faut un certain temps
pour qu'ils comprennent Ja dimension du
Rearmement moral.

— Cela tient probablement a la difference
de mentalite. L'Europeen est tres sensibUise
par les problemes de societe, alors quMl passe

facOement par-dessus les changements prdala-
bles qui sont necessaires au niveau personnel,
familial et dans le comportement dans I'ate-
lier. Les Indiens se sentent peut-etre plus di-
rectement concemes par ces aspects person
nels.

Georges Barrier: Certainement. Ces semi
naires avaient ceci d'extraordinaire que pen
dant six jours des ouvriers, des agents de
maitrise, des cadres vivaient ensemble, man-
geaient ensemble et discutaient. Pour beau
coup d'ouvriers, c'etait la premiere fois qu'ils
pouvaient exprimer ce qu'ils ressentaient.

— Le faisaient-ils la en toute liberty ?

Odette Barrier: Au debut, il y avait pour
eux une certaine gene a se trouver parmi des
gens differents et parmi des Blancs, puis
que nous etions quelques Europeens.
Georges Barrier: II fallait aussi faire en

sorte que certains cadres ne monopolisent
pas la discussion, simplement parce qu'ils
parlaient facilement et avec autorite. C'est
pourquoi nous avons prepare des questionnai
res sur lesquels chacun pouvait refl6chir k
I'avance.

— Quel genre de questions ?

Georges Barrier: Des questions tres con-
cretes sur le but de I'industrie, la source de
I'autorite, le dilemme confrontation ou
cooperation, I'influence du changement in-
dividuel. Par exemple: le changement du
comportement implique-t-il une perte d'au-
torite pour les patrons ou une perte du droit
de revendication pour les ouvriers ? Ou en
core que pouvons-nous faire pour mettre fin
a I'exploitation ? Sur ces questions, on de-
mandait a chacun ses reflexions, meme si cela
prenait longtemps a cause de la traduction,
puisque tout etait traduit d'anglais en hindi
ou en marathi et vice-versa. On passait beau
coup de temps a expliquer les mots. En-
suite, ils s'exprimaient tr^ librement.

— Les discussions faisaient-elles apparai-
tre beaucoup de rancoeur ou donnaient-elles
lieu a des conflits? Par exemple, la ques
tion de I'exploitation ?

Georges Barrier: Les discussions etaient
parfois passionnees, mais nous n'avons pas
assiste a des conflits.

Odette Barrier: Pas non plus de rancceur,
ou tres peu. On sentait surtout un certain
fatalisme. Ces discussions avaient pour but
de confronter chaque homme avec lui-meme.
L'exploitation, par exemple, commence dans
la famille, dans nos relations avec les au-

tres. A chacun de voir ou I'exploitation com
mence. Nous n'avons eu que tres peu de dis
cussions sur le plan politico-syndical.

— Vous parlez de fatalisme. N'est-ce pas
la pr^cis^ment un des problemes de I'lnde ?
Conunent le r^soudre ?

Georges Barrier : Nous avons surtout, par
des exemples se rapportant a nous ou a des
situations difficiles que nous avons connues,
essaye d'apporter un message d'esperance.
C'est la seule fagon de lutter contre le fata
lisme. J'ai ete frappe, en particulier, de ren-
contrer a Calcutta des personnalites de I'op-
position qui n'avaient absolument aucun
espoir d'un renouveau en Inde. Pour eux,
tout etait fichu, tous les ministres etaient mal-

honnetes ; il ne fallait pas payer d'impot,
parce que ceux-ci allaient dans leurs poches,
etc. Ils pensaient ne rien pouvoir faire et ne
voyaient de solution que dans une revolte
des masses. Nous avons done du leur redon-

ner espoir et insister sur la necessite d'une
solution basee sur le changement et I'en-
gagement personnel de chacun.

(a suivre)

Propos recueiUis par J.-J. Odier.
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Nul ne conteste que la vie quotidienne de
Tentreprise doit evoluer et que la place de
rhomme, du salarie doit y etre reconnue et
consacree. Et cependant, on pent se deman-
der, pour un bon nombre de pays y compris
la France et la Suisse, si le monde indus

trialise est mur pour une telle reforme. En
France, le Parlement a entame le debat sur

le projet gouvememental rendu public au
mois d'avril. Or, ce texte, deja en retrait
par rapport aux conclusions du comite Su-

dreau dont il est inspire >, semble devoir etre
examine a I'Assemblee nationale par petites
tranches, comme si le gouvernement se re-
tirait sur la pointe des pieds devant la reac
tion patronale et I'opposition de principe des
grandes centrales syndicates qui ne voient
dans le projet qu'une tentative pour retarder
les transformations globales dont elles se font
les champions.
On pent craindre en tout cas que les legis-

lateurs franfais ne votent en fin de compte
que quelques vagues recommandations et des
mesures de detail qui n'auront de reforme
que le nom.

En Suisse, deux initiatives populaires con-
cemant la participation des salaries dans
I'entreprise ont ete rejetees au mois de mars
par les citoyens en votation federate.

Alors que va-t-il se passer ? Les dirigeants
des entreprises, rassures, vont-Us classer le
dossier en toute bonne conscience ? Ou al-

^ A la demande du prdsldent GIscard
d'Estaing, un comit6 pour i'^tude de la
reforme de I'entreprise a 6t6 cr66 en 1974
sous la presldence de M. Pierre Sudreau,
anclen minlstre.

Ions-nous assister a un deploiement spon-
tane des volontes et des imaginations chez
les hommes responsables qui se soucient
d'une plus grande democratisation des entre
prises ? C'est indispensable si Ton veut me-
surer ce qui est possible et mieux apprecier
la valeur des differentes formules de reforme

avant qu'elles puissent etre generalisees ou
imposees avec quelque chance de succes.
De telles experiences necessiteront, de la

part des milieux patronaux, des actes de foi,

sous-tendus par une volonte de franchise.
II n'est pas possible autrement de susciter la
confiance indispensable.

Nous presentons ici deux experiences, I'une
portant sur une petite entreprise suisse, I'au-
tre sur un etablissement hotelier frangais^.
Les personnes interrogees ne pretendent pas
a une reussite exemplaire ; elles apportent
simplement le temoignage de ce qu'elles ont
vecu ces dernieres annees.

Elles montrent que I'honnetete suscite I'es-
prit de participation et le sens des responsa-
bilites parmi les travailleurs, infligeant par
la un dementi a certaines craintes patronales.
Elles montrent d'autre part aux salaries que,
meme si le systeme economique dans son en
semble ne repond pas encore a leur attente,
une democratisation effective peut s'instaurer
et I'entreprise devenir un cadre de vie infini-

ment plus satisfaisant.
Bien sur, le changement d'etat d'esprit n'est

pas un substitut aux transformations de struc
tures. Le professeur Georges Lasserre note
avec justesse dans un livre recent s: « Tout
ce qui se fait sans changement juridique est
revocable et apparait aux travailleurs comme
precaire.»
On peut cependant esperer que les chefs

d'entreprise qui, par essence, ont le gout du
risque, sauront aussi prendre celui d'une re
volution de I'etat d'esprit, ce domaine si peu
explore dans la jungle de I'economie.

^ II s'agit done de deux examples de petites
et moyennes entreprises, cat6gorle presque
Ignoree par le projet franpals de reforme.
Et pourtant, en France, ce genre d'entreprlses
emplole 55 % du total des salaries, soit 5 mil
lions de personnes, et fournit 41 % du pro-
dult national.

' Reformer I'entreprise en 1975 ? Editions
Cujas.

Revolution de palace
La dynamique de rauto-reforme

En decembre 1969, un evenement specta-
culaire ebranlait les milieux de I'hotellerie

parisienne. Un syndicaliste militant, Paul
Bougenaux, chef-concierge du Plaza Athe-
nee, prenait la direction de son entreprise,
I'un des hotels les plus prestigieux du monde.
Depuis, une experience sociale fort remar-
quee s'y deroule, dont la grande presse a
abondamment parle.

Notre propos, en enquetant au Plaza, est
le suivant; dans un contexte social franpais

ou la mefiance, les prejuges, les oppositions
doctrinales dominent la vie de tant d'entre-

prises, nous avons tente de comprendre com
ment les tensions, I'hostilite ont fait place a
la confiance. Cette question est en effet au
cceur du probleme de la reforme de I'entre
prise.

Conpu pour les grands de ce monde, le
Plaza Athenee est construit au debut du

siecle. Mais, comme beaucoup d'autres hotels
de luxe, il subit les contrecoups des guerres
et de la depression, qui modifient la nature
de la classe possedante. Depuis la Seconde
Guerre mondiale, les investissements s'y ra-
lentissent, le principal actionnaire ne croyant
plus a I'avenir du Plaza. A sa mort en 1967,
ses heritiers cherchent a se debarrasser de

cette encombrante succession. Les employes
prennent peur, a juste titre: Va-t-on brader
I'hotel ? Deviendra-t-il un dortoir pour passa-
gers de charters? En mars 1968, les em
ployes du Plaza descendent dans la rue et
defilent dans le quartier des Champs-Elysees
(notre photo). En mai 1968, un Americain
achete I'hotel pour le compte du groupe bri-
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En 1968, le personnel du Plaza descend dans la rue. 4e d gauche, au premier rang : Paul Bougenaux. Photo de drolte : la fapade de I'hdtel,
avenue Montaigne.

tannique Forte, deja proprietaire d'une
chaine de 200 etablissements hoteliers. A qul
demande-t-il de prendre la direction du
Plaza ? Au chef-concierge, Bougenaux, se
cretaire du comite d'entreprise. Celui-ci
refuse par deux fois, puis se laisse con-
vaincre, non sans avoir obtenu I'accord

unanime du comite d'entreprise et des chefs
de service. Bougenaux obtient du proprie
taire qu'il ait carte blanche. II fait meme ins-
crire sur son contrat, en cas de conflit inso
luble, la faculte de pouvoir reprendre sa
function de chef-concierge. Avec obstination,
il defend cette independance qu'il estime
essentielle a la bonne marche de la maison et
a I'interet de tons les employes. En six ans,
un hotel mal gere, vetuste, comptant un per
sonnel plethorique et mal remunere — dans
une branche qui n'a meme pas de convention
collective — devient une entreprise de
pointe : les salaires depassent aujourd'hui de
20 o/o la moyenne de la profession et ils sont
indexes sur le cout de la vie calcule, il faut
le signaler, selon une moyenne de I'index
officiel et celui des syndicats ; la proportion
entre la remuneration du directeur et le plus
bas salaire est fixee a six au maximum; les
fruits de I'expansion sont restitues pour un
tiers au personnel (40 "/o bloques pendant
cinq ans, 60 "/o distribues); I'horaire est
ramene a 42 heures sur cinq jours; la rota
tion du personnel tombe de 60 a 8 »/o par
an, et I'absenteisme ne depasse pas o/o.
Le capital y a aussi trouve son compte:
7,5 "/o de benefice par an en moyenne, mal-
gre la recession. Quarante millions de francs

ont ete investis dans I'hotel depuis 1969,

dont trente proviennent de I'autofinance-
ment.

De tels resultats sous-entendent que le
nouveau directeur a pu, en un temps record,
surmonter la mefiance d'un demi-millier de

cadres et d'employes, dont une majorite de
syndiques. Comment I'expliquer?
Notons d'emblee deux faits marquants.

Premierement, le nouveau directeur connait

parfaitement I'hotel pour avoir travaille dans
les differents services depuis ses debuts
comme commis de bar dix-sept ans plus tot.
Deuxiemement, il s'est acquis une juste repu
tation aupres des employes en obtenant deja
pour eux, lorsqu'il etait secretaire du comite

d'entreprise, des avantages substantiels. Mais
cela n'explique pas tout. Nous avons inter-
roge des employes du Plaza; leurs reponses
nous ont paru significatives.

Avoir foi dans les hommes

Belgat, chef-controleur, est un jeune Alge-
rien entre au Plaza il y a quatre ans, fraiche-
ment diplome de sociologie. « J'etais a Nan-
terre en mai 68, puis a Vincennes, rappelle-
t-il. Ayant vecu dans ces milieux, je puis
dire qu'a mon entree au Plaza, j'ai ete un
peu choque. M. Bougenaux m'a parle de ses
idees et projets. J'ai cru en I'homme, mais
je pensais que c'etait difficilement realisable.
Un hotel comme celui-ci est malgre tout un
bastion du capitalisme. Comment son direc
teur pourrait-il echapper a I'environnement ?
II doit sa reussite a deux choses: la foi qu'il
avait dans les hommes, et le fait qu'il n'a

mis aucune etiquette politique a son expe
rience. »

Dominique Lecomte est chef-standardiste.
Allure dynamique, visage ouvert, cette jeune
femme repond avec beaucoup de conviction
a nos questions : « Dans I'hotel oil j'avais
travaille precedemment pendant cinq ans, je
n'avais jamais vu le directeur general. Venue
ici faire des extra, j'ai tout de suite remar-
que I'atmosphere. J'ai demande une entre-
vue a M. Bougenaux et je I'ai obtenue im-
mediatement. Je me suis proposee pour diri-
ger le standard. Le directeur s'est assure que
personne d'autre ne convoitait le poste, puis,
en accord avec le personnel du service, il
m'a aussitot confie cette responsabilite. A
26 ans, j'ai trouve cela formidable, surtout
que j'etais la plus jeune. Des le debut, j'ai dit
a M. Bougenaux que les standardistes etaient
epuisees par leur charge et qu'il faudrait pro-
bablement augmenter I'effectif. II m'a re-
pondu : « Etudiez vos horaires et vos con

ditions de travail. Si vous avez besoin de

monde, faites-le-moi savoir.» C'est ainsi

que nous avons engage deux personnes de
plus. Sur neuf, c'etait beaucoup, mais il nous
a entierement fait confiance. Quel epanouis-
sement cela a ete pour moi. Aujourd'hui, si
nous avons besoin de quoi que ce soit, nous
pouvons le faire savoir au directeur. D'ail-

leurs, il vient tous les jours nous voir. »

Mi't: Lecomte vient de fonder une section

CFDT, syndicat au sein duquel elle avait
deja milite dans d'autres entreprises. Nous
lui demandons ce qui I'a conduite a cette
decision. « J'ai toujours voulu faire du so
cial, repond-elle. Ici, c'est deja « social»,



mais il y a toujours quelque chose a amelio-
rer. On ne sait jamais ce qui pent arriver. »

Dans une entreprise ou bon nombre des
revendications sent satisfaites, le syndica-
lisme he risque-t-il pas de s'etioler ? Domi
nique Lecomte ne le pense pas. «Quelle
que soil la situation d'une entreprise, dit-
elle, le syndicalisme est une necessite. Pour
moi, je reste fidMe a ma conviction. »

Son de cloche identique chez M™' Ertz-
scheid, ancienne secretaire du comite d'en-

treprise : « Meme si le besoin s'en fait moins
sentir, il est bon d'avoir des syndicats dans
une entreprise. Actuellement, 50 "/o du per
sonnel est syndique a la CGT, a FO ou a la
CFDT. »

Des elections ont eu lieu il y a un mois pour
le renouvellement du comite d'entreprise.
Le nouveau secretaire, M. Durand-Anzias,

est I'adjoint du chef de la comptabilite.
Jeune, decontracte, c'est un homme pour

qui les chiffres n'ont pas de secret. C'est son
service qui a ete le plus mis a contribution
depuis ce qu'on appelle au Plaza «la prise
de pouvoir de M. Bougenaux ». En effet une
des premieres decisions du nouveau directeur
a ete I'affichage a la cantine du compte
d'exploitation mensuel et du chiffre d'affai
res journalier, que Ton pent regulierement
confronter au budget previsionnel, service
par service. Tous les employes sont ainsi
tenus au courant des resultats de I'entreprise.
«Pour toute decision importante, declare
notre interlocuteur, nous sommes consultes.

Nous sommes au fait de toutes les menaces

qui peuvent peser sur I'entreprise et des
moyens de defense qui sont les notres. »
L'ancienne secretaire du comite ajoute:
«Nous avons cep)endant toujours reconnu
que la decision ultime revenait au directeur.
S'il se trompe apres avoir neglige notre avis,
alors nous aurons le droit de lui demander

des comptes. Mais cela n'est jamais arrive
jusqu'ici. »

M. Durand-Anzias reprend : « Cela a ete
une education pour tout le monde. II y a
une grande liberte d'initiative. Le chef du
service de comptabilite vient par exemple
de preparer une brochure donnant, en des
termes accessibles a tous, les principaux ele
ments de la comptabilite, sur le plan general
et celui de I'entreprise. Le document sera
distribue dans tout I'hotel pour que chacun
puisse se familiariser avec ces notions. »

Jean-Claude Elgaire, delegue syndical FO,
peut affirmer que les employes commencent
a bien comprendre la gestion de I'entreprise.
«Ils font des propositions de changements
et d'ameliorations, dit-U, puisqu'ils sont con-
cernes. La casse annueUe a diminue de 55 "/o

le jour ou les prix des verres et des assiettes

a ete affiche. Nous savons que le gaspillage
est contre notre interet. »

Une des caracteristiques du Plaza est
I'autonomie laissee aux differents services.

M. Roland, directeur du restaurant, expli-

Une blanchisserie

autogeree ?

L'experience du Plaza ne s'expliquerait-
elle que parce qu'll s'agit d'un hotel de
luxe et que les prix de revient ne subis-
sent peut-etre pas les memes pressions
qu'allleurs ? Aux journalistes qui le pen-
seralent, les employes du palace citent
volontiers les resultats d'une blanchisse

rie hoteiiere dont M. Bougenaux a repris
aussi ia responsabilitd dans des conditions

tres • difficiles. Les ouvrieres y faisaient
60 heures par semaine et n'etaient payees
qu'au SMiG (saiaire minimum franpais).
Depuis, une des plus anciennes ouvrieres
a ete elue directrice technique & builetin
secret par le personnel. Eile s'est revelee
d'une tres grande competence. Les salai-
res ont ete augmentes d'une fapon appre
ciable. Le personnel a iui-meme contribue
au choix des machines nouvelies qui ont

rempiace un materiel recent, mais ina-
dapte. Le chauffeur a lui aussi choisi son
camion. Le contrat social signe au Plaza
s'applique peu k peu a la blanchisserie.
En moins d'un an, ia production a doubid
avec un personnel moins important et
une semaine ramende a 42 heures sur

cinq jours. M. Belgat, qui a suivi I'affaire
de tres pres. nous confie : «Au debut,
i'etat d'esprit etait deplorable. II n'y avait
aucune solidarite entre les ouvrieres k

cause de ia discrimination qui existait
dans les salaires. Apres tous les directeurs
qui avaient defile precedemment dans
I'entreprise, eiles ont accueiili M. Bouge
naux avec beaucoup de reticence. Mais
eiles ont ete tres etonnees S I'idee qu'on
les associait au choix de leur outii de

travail. Peu k peu eiles ont commencd k
s'aider les unes les autres. J'ai assiste

k une transformation radicaie de I'etat
d'esprit. Une chaleur humaine est venue
remplacer une froideur latente. li faut
avoir vecu cette aventure pour y croire.»

que: «Je suis maitre des lieux. Cheque
matin, nous avons, avec les maJtres d'hotel,
une table ronde ou nous passons en revue

toutes les questions qui se posent a notre
service. En relation avec le directeur, le con-

troleur et la comptabilite, nous faisons che
que annee un budget previsionnel en fonc-
tion de toutes les donnees. Puis nous sommes

habilites a prendre toutes sortes de decisions
concemant le restaurant. Autrefois, c'etait le

garde-a-vous; maintenant, il n'y a plus de
compartimentage, les cloisons sont abattues,
ce qui est en general tres difficile a obtenir
dans I'hotellerie. »

Au restaurant, nous rencontrons aussi un

jeune chef de rang, M. Cochonneau, epau
lettes dorees sur son veston blanc. II vient

d'entrer au comite d'entreprise. Pourquoi
milite-t-il ? « J'aimerais contribuer dans la

mesure de mes moyens, dit-il, a I'ameliora-
tion des conditions de travail dans I'industrie

hoteiiere, qui a toujours ete une branche dif
ficile, avec toute I'exploitation que cela im-
plique. Je crois qu'un hotel comme le Plaza
peut aider a la revaloriser. »
Nous lui demandons en quoi I'autonomie

du service se repercute sur la vie de tous les
jours au restaurant. « D'abord, nous repond-
il, sur la satisfaction du client. Celui-ci re-

quiert beaucoup d'attention. Comme nous
avons une grande liberte d'expression et de
decision, nous pouvons faire preuve d'initia
tive a regard des clients. Ceux-ci peuvent
ainsi sentir autour d'eux des amis plutot que
des gens qui travaillent pour eux. »

Un veritable contrat social

M. Belgat, le chef-controleur, vient nous
rejoindre. Une question nous brule les levres:
« Ce qui s'est passe au Plaza n'est-il pas indis-
sociable de I'action de M. Bougenaux ? — II
n'y a pas de doute qu'on ne peut separer
I'homme et l'experience, repond M. Belgat.
Mais nul n'est indispensable. Les paroles s'en-
volent, les ecrits restent. Par cela, je veux
dire les contrats que nous avons signes:
mensualisation, interessement, bref, un veri

table contrat social. Une education a ete

faite. Dans une profession ou le personnel
peut facilement perdre son identite face a la
clientele, surtout quand celle-ci est riche, les
employes ont appris a etre eux-memes alors
qu'autrefois ils apprenaient simplement a
faire ce qu'ils devaient faire. »
Dans nos conversations au Plaza, un mot

revient souvent: Lip. La liquidation de I'en
treprise horlogere qui a tant fait parler
d'elle vient d'etre declaree. «Et pourtant,

nous dit M. Belgat, les deux entreprises ont
fait une evolution assez analogue. Ce sont
toutes deux des enfants de 68. Mais la revo

lution qui a eu lieu ici s'est faite en silence.
Ce qui a ete realise correspond en fait a une
gestion participative. Cela m'interesse par-
ticulierement en tant qu'Algerien, car c'est
la le theme de la Charte economique du gou-
vernement d'Alger. C'est aussi ce que recher-
chent beaucoup de pays du tiers monde.
Voila pourquoi j'ai foi dans la valeur
d'exemple d'une telle experience.»



Quant a M. Bougenaux, il ne pense pas
que I'experience du Plaza soit le resultat de
sa seule initiative. « Le merite en revient a

I'ensemble du personnel, dit-il. D'ailleurs per-
sonne n'est indispensable. Je I'ai ete, sans
doute, au debut. Maintenant ce qui a ete cree
continuera: la participation secrMe ses pro-
pres hommes. » M. Bougenaux estime que,
dans les entreprises, peu de problemes resis-
tent devant le bon sens et I'honnetete. <( Au

Plaza, dit-il, nous n'avons fait qu'appliquer
des textes vieux de trente ans : I'ordonnance

sur les comites d'entreprise de 1945 et la
constitution de 1946, dont le preambule sti-
pulait que «tout travailleur participe par
rintermediaire de ses delegues a la gestion
des entreprises ». Mais il s'agit aussi de don-
ner une meme importance aux differents or-
ganismes : syndicats, comite d'entreprise, de
legues, cadres, assemblees generales du per
sonnel. Le droit divin ne doit pouvoir s'ins-
taller nulle part.

»I1 y a une soif naturelle parmi les tra-
vailleurs, poursuit M. Bougenaux. Ils veulent
la dignite; Naturellement, au bout du compte,
ils doivent pouvoir partager le fruit de leurs
efforts. C'est en definitive d'une simplicite
effarante. Voila pourquoi je dis a mes col-
legues chefs d'entreprise: « Ouvrez vos li-
vres, ne cachez rien, et vous verrez bientot

des resultats. »

Enquete de Jean-Jacques Odier
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M. J. Brandt, directeur d'une petite entreprlse de menuiserie m^talllque suisse.

LE PARI DE LA FRANCHISE

Toujours pres de vous.
Meme a I'etranger!

Dans la perspective du millard d'emplois
nouveaux qu'il faut creer dans le monde d'ici
I'an 2000, I'Organisation Internationale du
Travail propose, notamment, de mettre I'ac-
cent sur le developpement des petites entre
prises. « Celles-ci, souligne I'OIT, ont parfois
ete negligees dans les plans nationaux de de
veloppement ; elles presentent cependant de
grandes possibilites d'emplois ».

Quel modele proposer ? Nous sommes al-
les interviewer, dans le canton de Fribourg
(Suisse), le jeune patron d'une petite entre-
prise de constructions metalliques dont les
realisations dans le domaine de la participa
tion ouvriere ont fait recemment I'objet
d'articles dans la presse. M. Jacky Brandt ne

cache pas son objectif: «Pour que notre
entreprise marche, il a fallu decider que no
tre but n'etait plus la recherche du profit
et la religion du chiffre d'affaires, mais la
satisfaction des besoins et le service a la
communaute nationale. Pour moi, I'epine
dorsale de I'economie d'un pays est consti-
tuee par les petites et moyennes entreprises.
C'est la que se trouve une grande partie du
capital, non seulement du point de vue finan
cier, mais dans le domaine de la creativite, de
I'aptitude a I'effort. C'est particulierement
vrai par rapport au secteur des services ou le
travail est souvent plus facile et moins as-
treignant. Cependant, I'avenir de la petite
entreprise depend de la fafon dont nous al-

winterthur
assurances

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

L'entreprise Brandt k Bulls (Fribourg) a
6td fondle II y a 79 ans par le grand-p6re
du directeur actuel. Apres avoir 6t6 ser-
rurerie et ferronnerle d'art, elles'est conver-
tle en menuiserie metallique dans le sec
teur du batiment. Elle occupe 25 employes.

Sans y etre pousses par une legislation,
ou talonn6s par des revendications syndl-
cales, M. Jacky Brandt, jeune patron, et

son p6re, ont r^alisa des actions d'avant-
garde, notamment dans le partage des
ban6fices. Les deiaguds de la commission
d'entreprise ont acces k tous les livres
comptables. Le patron repoit un salaire
fixe. La conversion industrielle de l'entre
prise dans des domaines plus tectiniques
s'est oper6e sans qu'un seul ouvrier ait
6t6 cong6die.



Ions y vivre la participation, de la liberte qui
sera laissee aux hommes d'y prendre leurs
responsabilites, et des qualites morales du
patron.»

Quel sera alors le mobile de I'activit^ com

mune ?

— D'abord, je ne crois pas qu'il faille at-
tendre de miracle de nouveaux textes de lois,

si importants soient-ils. Si I'Etat venait a se
substituer au patron, on assisterait a un
desinteressement progressif des membres du
personnel vis-a-vis de leur travail. Les exem-
ples abondent a I'appui de cette affirmation.
Nous recherchons precisement le contraire,
dans un contexte sociologique ou les hom
mes semblent avoir perdu la faculte de se
parler et ou ils ne cherchent pas a prendre
le temps de reflechir. La participation, c'est
un perpetuel recommencement, mais qui
presuppose, de la part du patron, une
quadruple demarche: informer, consulter,
instruire, laisser prendre des responsabilites.
Un patron ne peut plus decider seul, c'est
depasse.

Dans la pratique, comment agissez-vous ?

— Je ne prends jamais de decision sans
en avoir discute avec au moins une autre

personne de I'entreprise, meme si cela
semble, de prime abord, du temps perdu. Je
tiens a ce que mes collaborateurs sachent de
queUe maniere nous etablissons nos prix;
aussi en discutons-nous. II n'y a pas deux
sortes de prix «face aux imperatifs du
marche et de la concurrence », comme on

I'entend dire souvent. II y a un seul prix
juste, qui tient compte des interets de tous.
La-dessus, nous tenons ferme. Le resultat,
c'est que les clients nous font confiance et
qu'ils reviendront chez nous, notamment
parce que, en periode de haute conjuncture,
nous avons respecte tous nos engagements.

Mais, j'insiste la-dessus, il faut d'abord
que I'honnetete regne. Ainsi, a la fin de
I'annee derniere, j'ai senti le besoin de
reunir les representants du personnel pour
leur expliquer le pourquoi de certaines per-
tes de commandes. Sur des offres dont

j'etais plus ou moins certain d'obtenir la
commande j'avais calcule un pourcentage de
benefice trop eleve afin de m'attribuer une
part suffisante du gateau. «Si j'exige cer
tains efforts de la part de mon personnel en
cette periode de recession, leur dis-je, il faut
aussi que je sois pret a faire des sacrifices
moi-meme. » Ce geste marqua le debut d'une
nouvelle ouverture dans nos relations, la
naissance d'une plus grande confiance reci-
proque, la comprehension plus vive par plu-
sieurs de la necessite de la lutte pour I'hon
netete en affaires et dans la societe. C'est un

element inchiffrable dans la viabilite d'une

entreprise.

En quo! estimez-vous que la confiance a

modifi^ la vie de Tentreprise ?

— Elle permet de supprimer les contro-
les inutiles, de mettre fin a des rivalites

entre travailleurs qui pesent souvent sur
I'atmosphere regnant dans un atelier.
Un exemple pratique me vient a I'esprit:

recemment, lors d'une periode ou notre car-
net de commande etait presque vide, j'ai
reuni le personnel pour examiner la situa
tion. Certains ont spontanement propose de
nouvelles activites auxquelles je n'avais
jamais pense, des economies sur les frais
generaux parfaitement realisables. Autre
exemple, mais lors du « boom » economique
celui-la. C'est mon personnel qui m'a aide a
ne pas ceder a la tentation d'accepter trop
de travail qui aurait mene a une surexpan-
sion de I'entreprise, a des heures supple-
mentaires, et — comme cela s'est produit
ailleurs — a un travail bade. Aujourd'hui,
nous recoltons les fruits de cette politique
de retenue.

Une ceuvre de longue haleine, en somme ?

— C'est vrai. Cela suppose une discipline
de fer vis-a-vis de soi-meme. D'abord I'hon

netete. Un patron n'a pas a se creer un per-
sonnage, ni a porter un masque. Mais celui-
ci revient vite sans une honnetete partagee

avec ses partenaires... et sa femme.
La source de la vraie autorite reside pour

moi non seulement dans cette volonte

d'ouverture vers les autres, mais dans

I'ecoute matinale silencieuse, face a Dieu,

de ma conscience et des valeurs morales

eterneUes. Sans cette discipline, on se laisse
happer par la routine et on n'a pas le recul
qui permet d'apprecier toute situation avec
objectivite et sans passion.
Les annees de prosperite que nous avons

connues nous ont habitues a la facilite du

gain, tant du cote des employeurs que des
travailleurs. Maintenant, c'est different. II

faut autre chose que I'appat du profit ma
teriel. Sommes-nous prets a gagner moins
mais en satisfaisant les aspirations des
hommes au cote desquels nous vivons? A
former des hommes forts et fibres qui
meneront ce combat ?

C'est difficile d'etre patron?

— Oui, j'en connais qui renoncent, qui
abandonnent le combat. Ils preferent vendre
leur petite entreprise a une grande. Leur per

sonnel se desinteresse peu a pen, accomplit
un travail plus routinier. Et les prix mon-
tent... Si un patron a comme seul objectif
de defendre des interets materiels, il est

battu d'avance. Les tensions qui existent
necessairement au sein de toute entreprise
peuvent etre orientees negativement ou posi-
tivement. Les elements materiels sont im

portants, certes, et on ne doit pas les esca-
moter. Mais quand le but d'une entreprise
n'est plus d'augmenter son chiffre d'affaires
annuel, tout prend une autre dimension...»
Ajoutons qu'il ne nous a pas ete aise de ren-

contrer M. Brandt, qui travaille actuellement
sur un important^ chantier ou les architectes
lui ont brusquement pose un difficile pro-
bleme technique dont les implications finan-
cieres etaient evidentes. C'etait un jeudi. II
fallait regler le probleme pour le debut de
la semaine suivante. Grace a I'equipe que
M. Brandt a pu former autour de lui, sa
competence aussi, et le fait qu'il n'a pas
compte ses heures supplementaires, le lundi
suivant le probleme etait regie. Apres son
« week-end de travail», c'est un patron de-
tendu, souriant, qui nous a re9u, heureux
d'avoir pu surmonter encore un des nom-
breux obstacles qui se presentent dans la vie
d'un dirigeant d'entreprise « engage ».

Propos recueillis par P.-E. Dentan

SuccU'
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Defi a Enoch Powell

Voici plus de dix ans que Conrad Hunte,
le joueur de cricket des Antilles, a mis en jeu
sa popularite, son energie et ses talents pour
inciter les Britanniques a accepter les reali-
tes nouvelles qu'entraine la presence sur leur
sol de centaines de milliers d'immigres de

couleur. Au debut de mai, 11 a quitte Lon-
dres avec un groupe d'une demi-douzaine de
personnes, « anciens » et « nouveaux » Bri
tanniques, pour son ile natale, d'ou 11 rayon-
nera dans les Antilles. A ses yeux, cette nou-
velle campagne s'inscrit dans une action a
long terme qui devrait permettre de voir
les descendants des esclaves unir leurs

efforts, malgre les tragedies de I'histoire,
pour creer une nouvelle societe oil Ton pren-
dra ardemment soin les uns des autres.

Au meme moment, I'une des personnalites
en vue de la communaute asiatique de
Grande-Bretagne, le Dr Dhani Prem, sug-
gerait qu'Enoch Powell, ce parlementaire qui
voudrait voir les gens de couleur quitter
I'Angleterre, vienne rencontrer quelques-
uns de ceux-ci a Tirley Garth, le centre
de conferences du Rearmement moral situe

pres de Liverpool. « M. Powell pourra ainsi
se rendre compte par lui-meme si nous som-

mes des imbeciles, des criminels, des etran-

gers, ou une parcelle de la communaute dont
11 pourrait etre fier », dit-il. Le parlementaire
avait declare recemment que le declin du
pays et I'augmentation de la criminalite
etaient dus a la presence d'une minorite
« inassimilee et inassimilable ».

Pour le Dr Prem, medecin a Birmingham
depuis 35 ans, 11 n'est plus pensable de vou-
loir « rapatrier » tous les immigres ; hopi-
taux, chemins de fer, services sociaux s'ef-

fondreraient sans eux. « Nous faisons par-
tie des structures sociales et nous ferions

mieux d'apprendre a vivre ensemble », dit-il.
A ses yeux, le Rearmement moral a un grand
role a jouer dans ce domaine.

Tournee latino-amerlcaine

Au cours des quatre dernieres semaines,
des equipes du Rearmement moral ont ete
en action du nord au sud et d'est en ouest

du continent sud-americain. Cependant
qu'un groupe de militants ouvriers et d'etu-
diants de Rio de Janeiro accompagnes de
quelques amis etrangers, se rendait a For-
talezza, dans le nord-est du Bresil, pour y
presenter des films et avoir de nombreux

echanges de vues, a Rio de Janeiro se reali-

sait un «mini-seminaire», destine aux

I

Niketu Iralu (d g.), Indian du pays Naga et les
chefs John Snow et Bill MacL^an (d dr.).

Les chefs Indians saluent chacun des membres du

groupe asiatique d leur arrlvde S Calgary.

membres d'un des syndicats ouvriers de
I'ancienne capitale; durant une semaine,
soir apres soir, des exposes furent presentes,
donnant lieu a de nombreux debats; ils se

terminerent le week-end par une visite au
centre latino-americain du Rearmement

moral de Petropolis. Un autre groupe se
rendait pen apres a Sao Paulo, la metropole
industrielle, et a Santos ou les contacts se

multiplient aussi. Pendant ce temps, une
delegation Internationale du Rearmement
moral se rendait en Uruguay et en Argen
tine tandis qu'une autre parcourait le Para
guay, le Chili, le Perou et la Colombie, y
rencontrant des representants des milieux
les plus divers.

Message de Pierre Trudeau

Nos lecteurs ont suivi le periple de Chant
de I'Asia en Europe. Celui-ci s'est termine
au debut de mars en Suede. Puis, se divisant

en petits groupes, les membres de la troupe
sont partis dans des pays d'ou leur avaient
ete adressees des invitations; les uns se ren-

dirent au Portugal, d'autres en Turquie,
d'autres encore en Italie et a Malte; un

groupe partit meme pour la Laponie. A Pa-
ques, toute la troupe se retrouva en Angle-
terre. De la, les ressortissants de I'lnde re-

gagnerent pour la plupart leur pays, cepen
dant que trente-cinq autres Asiatiques par-
taient pour le Canada, ou ils ont ete re?us
royalement a Calgary, capitale de I'Alberta,
par leurs hotes, les chefs indiens de la pro
vince.

Rencontre emouvante que celle-la. Apres

des chants et quelques paroles de bienvenue
du lieutenant-gouverneur, lui-meme le pre

mier Indien a avoir accede a cette

haute charge, cinq chefs prirent
tour a tour la parole. Leurs propos
refletaient surtout le besoin de

changement qui se manifeste dans
leur population et dans le monde
car, comme le disait I'un d'eux, «11

s'agit d'un besoin de changement
de civilisation ».

Ajoutons que dans un message
adresse aux chefs indiens de I'Al

berta, le premier ministre du
Canada, M. Pierre Trudeau, les

felicite de I'initiative qu'ils ont
prise en invitant le groupe asiati
que dans leur pays. « Par de tels
echanges, ecrit-il, non seulement
nous apprenons a connaitre d'au

tres cultures, mais nous prenons
mieux conscience de ce que nous
sommes.»
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L'autre croissance
L'homme moderne est morose. A I'Est

comma a i'Ouest. Dans ses mains si habiles

il tient un outil magique — la technolo
gic — confu par son merveiUeux cerveau,
mais il ne sail plus qu'en faire. A I'Est mar-
xiste on ne croit plus au paradis materialiste
egalitaire dont la projection a exalte la gene
ration des pionniers. Et l'homme liberal
etouffe sous les objets et les dommages mul
tiplies par son activisme desordonne. La
faim « d'autre chose » reste entiere. L'hom

me moderne toume en rond autour de ses

sombres fantasmes.

Et pourtant une immense fermentation
travaille la planete. Une epoque nouvelle est
en gestation dans un douloureux enfante-
ment. Void venir le temps ou la societe va
devoir dechirer I'ecran qui I'empeche de voir
au-dela des horizons accablants de son uni-

vers mecanique, car celui-ci I'enferme dans
d'intolerables limites. Eire, cat univers met

en peril la survie de I'espdie intelligente qui
domine la terra, et qui I'asservit au moyen
d'une emprise totalitaire. Au fond de son
ame le predateur humain a cependant pergu
les cris de detresse de la nature deja cruelle-

ment blessee. II s'aperjoit avec effroi qua
les germes et les armes d'un holocauste
planetaire sont sortis de I'outil technologi-
que. II avait omis de finaliser son outil.
Erreur tragique. Au terme du second mil-

lenaire de I'ere ouverte par la manifestation
de I'Eternel sous les traits dechirants de

Jesus-Christ, on dirait qua I'espece divinisee
par le Fils de Dieu hesite entre la vie et la
mort, entre son apocalypse et sa renais
sance.

Pour que la vie I'emporte, il lui faut main-
tenant imaginer un au-dela des choses pre-
sentes dont I'image puisse catalyser et orien-
ter son inepuisable energie. Une «noosphere»
superieure a construire tout autour de la
«toposphere » inferieure dans laquelle il a
eprouve son savoir et etale ses instincts. II
s'agit de construire maintenant deliberement
un monde nouveau harmonieusement or-

donne et integre dans I'espace limite qui
sustente la vie autour de la planete.

Cast, etrangement, un livre tout entier
oriente par I'emprise purement economique
de la societe occidentale qui a suscite en moi
ces reflexions *. Livre intelligent, au de-
meurant, stimulant et riche de substance.

Riche aussi d'informations de toutes sortes

sur les rouages visibles et secrets qui meu-
vent le capitalisme. A la lecture de cat
ouvrage admirablement vulgarise, qui a
coute «trois ans de travail monacal» a

I'auteur, on se rend pleinement compte que,
pour la premiere fois dans I'histoire,

« rhomme se voit contraint de choisir libre-

ment son avenir ».

Charles Tavel n'est d'ailleurs pour rien
dans cette prise de conscience. II se meut

deliberement dans le schema capitaliste avec
cependant la petition d'un avenir meilleur,
car nul ne songerait plus a defendre un sys-
teme qui deteriore la terra et rend l'homme
si morose. Le sigle sacre de I'effort de cons
truction d'un monde meilleur c'est, suivant

I'auteur, le R+D. Recherche et developpe-
ment. C'est parfait. Encore faut-il, au de
part, savoir ou Ton veut aller. Le projet
humain ne pouvant guere s'imaginer que
dans une croissance indefinie, c'est le con-

tenu de la croissance qu'il convient de deter
miner. Le type de croissance que nous avons
connu, et qui domine encore largement notre
civilisation — croissance orientee par une
economie concurrentielle dont le profit est
I'unique moteur — a debouche sur trop de
resultats desastreux. Mais ceux qui tente-
raient de substituer a cette croissance agres-
sive et pathogene la «croissance zero»
seraient finalement accules aux memes im

passes. On arreterait peut-etre des pollutions
ecologiques ; on aggraverait sans doute les
pollutions physiques et morales d'une societe
privee d'un objectif qui puisse canaliser son
energie.

Le simple bon sens ne saurait imaginer
autre chose qu'une societe en croissance con

tinue vers un avenir meilleur. Ce qu'il faut
reformer pour y parvenir, selon Tavel, c'est
le mecanisme central de I'activite economi

que : I'entreprise. La nouvelle strategie repo-
serait sur trois piliers: la creativite, la par
ticipation, la personnalite du chef. Une par
ticipation d'ailleurs reduite a peu de choses,
car I'experience montre qu'elle travaille sur-
tout au progres social. Or on continue a
enseigner dans les business schools, ces
temples accelerateurs de la croissance agres-
sive, que «I'entreprise est fondamentalement
une institution economique, et non pas
sociale ». Et que « le jour ou le management
se consacrera a I'amelioration sociale, ce

sera la fin. L'entreprise deviendra ineffi-

cace.» Aussi la cle de voute de I'entreprise,
eUe-meme pierre d'angle d'une societe toute
dominee par I'economie, c'est le chef. Stra-
tege qui a la double formation d'ingenieur et
d'economiste, le chef est doue du « genera-
lisme » de la curiosite d'esprit, de la largeur
de vue, de I'energie et de la souverainete

intellectuelle ; il a I'esprit d'observation et la
capacite de synthese. Toutes qualites indis-
pensables a la conception strategique. Bref,
I'oiseau rare. C'est de lui que dependrait la
construction d'un monde meilleur. L'ere de

la personnalite verrait se multiplier de petits
napoleons economistes voues a I'edification
pacifique d'un univers qui n'aurait rien
perdu de I'activisme faustien du notre.

La jeunesse de I'aube du troisieme mille-
naire cherche autre chose. « Nous voulons

donner un sens a notre vie! » Une jeunesse
prophetique qui definira des parametres tres
differents de ceux des economistes d'aujour-
d'hui en vue du surgissement d'une ere nou
velle. Celle d'une croissance harmonieuse de

l'homme par son integration dans I'eco-
sphere qui I'abrite et le nourrit. Croissance
respectueuse des lois de la nature. Croissance

ecologique qui eliminera systematiquement
les pollutions physiques et morales, les alie
nations, I'insecurite sociale, la bureaucrati-

sation, I'explosion urbaine, les desordres
economiques et monetaires, les abimes entre
riches et pauvres, la violence, le mepris de
la personne humaine et de la loi.

L'ere economique touche a sa fin. Nul
stratege ne pourra la sauver. Ni a I'Ouest,
ni a I'Est. L'homme est contraint d'inventer

autre chose. L'outil technologique est pret.
La necessite evidente. Que surgisse la volonte
de construire de toute piece une civilisation
nouvelle ! Avec la perspective d'un enorme
supplement de bonheur.

Rene-Frangois Lejeune

* TAVEL Charles : L'6re de la personnalite.
Essai de strategie creatrice, 356 p. CNRS -
Paris 1975.

LE CHANT DES SOURCES
Les lecteurs de la Tribune de Caux qu'au-

ront particulierement Interesses les articles
du Pere Eloi Leclerc sur saint Franpois d'As-
sise iiront avec plaisir son dernier ouvrage
(Le Chant des Sources - Ed. franciscaines,
Paris). Dans ce petit iivre, le Pere Leclerc
fait un commentaire limpide et compiet du
c6iebre poeme de saint Franpois, ie Cantique
du Soleil, « ce chant qui a jailii au terme d'un
long itineraire spirituel » et oil se retrouvent
toute la joie, toute la foi et toute la profondeur
du saint d'Assise.



Suite de la page 5

Psychologie et valeurs morales

Lettre d'un lecteur

II y a trois ans, a I'epoque oil je commen-
fais a m'interesser au Rearmement moral,
et oil je traversais une periode difficile de
ma vie, j'ai du acquerir, alors, une bonne
culture, plus pratique que theorique, de ces
sciences qui commencent par psy. Les lignes
qui suivent sont inspirees par cette modeste
experience personnelle.
A mon avis, il n'y a pas de contradiction

entre les sciences psychologiques et I'ideal
exprime par les criteres moraux du Rearme
ment moral. L'eminent Pierre Daco, dont

les ouvrages ont aide bien des personnes en
difficulte, ecrit: « Si les gens etaient degages
de leurs freins interieurs et de leurs boues,

de leurs peurs et de leurs replis sur sol, ils
changeraient. Et si les gens se mettaient a

changer, tout changerait! La solution est

simple! C'est pourquoi elle est difficile-
ment applicable. Car pour changer il faut
voir ses problemes. » Le meme auteur defi-
nit la psychologie comme la recherche d'un
art de vivre et d'un humanisme.

II est vrai cependant que le monde im
mense et foisonnant des recherches psycho
logiques est souvent le lieu d'un tres grand
materialisme. On recherche le bonheur et

I'amour au niveau de I'homme seul, Dieu

etant exclu, et tout absolu violemment cri

tique. Mais n'est-ce pas la, au moins en
partie, une reaction contre les abus des Chre
tiens et d'autres spiritualistes, qui se sont
contentes de phrases creuses et abstraites,
ignorant deliberement les difficultes prati
ques des gens ?

II arrive aussi qu'il y ait davantage qu'un
simple malentendu. Une jeune fille a qui je
parlais du « moment de recueillement » me
disait; « Si nous faisons silence, nous enten-

drons seulement les pulsions venues de notre
inconscient. » On salt que Freud etait athee,
et Ton peut se demander quel accueil il eflt
fait aux criteres absolus (il est vrai que son
projet de medecin temoignait d'un tres grand
desinteressement). Corollairement, on en-
tend souvent des hommes et des femmes de

foi critiquer severement les « psychiatres »,
qui seraient des aveugles voulant guider de
plus aveugles qu'eux.
La verite n'est pas dans ces exagerations.

De meme que pour certains «tout est poli-
tique », pour d'autres « tout est psychologi-
que », et ceux-la mettront de la psychologie

partout. En faisant ainsi d'une science, qui
a tout de meme ses limites et ses incertitu

des, une obsession et une idole, ils lui ren-
dent un mauvais service, et amenent inevi-

tablement les reactions de refus que j'ai
mentionnees. Le developpement actuel des
sciences de I'homme ne devrait pas nous
faire oublier qu'il y a en nous, au fond de
nous, a peine reperable parfois, cette etin-
celle que Ton nomme notre Uberte. Apres
tout, meme pour se debarrasser de «ses
complexes », ou, au pire, pour les subir stoi-
quement en attendant que cela aille mieux,
il faut le vouloir. II est des moments dans la

vie ou foncer dans un arbre a 100 a I'heure

est la solution la plus simple. Pourquoi cer
tains le font-ils et d'autres pas ? II y a des
causes psychologiques, assurement. Mais
expliquent-elles tout ?
Dans un moment de silence, Dieu peut

parler a ce qu'il y a de plus intime en nous.
II ne le fera pas a tout coup. Bien souvent,
neanmoins, il ranimera en nous ce desir fou

de bonheur et de vie, et il nous aidera a

voir le bon cote des choses — qui existe
toujours. Certes le moment de silence, pas
plus que les criteres, n'est une potion magi-
que qui nous rendrait en un din d'ceil la
sante, Tequilibre ou le bonheur. Mais ils re-
veillent en nous I'homme spirituel qui som-
meille toujours peu ou prou, et n'attend que
I'occasion de se manifester. Du reste beau-

coup de psychologues modernes se deman-
dent si le besoin d'une spiritualite authenti-
que n'est pas le besoin le plus fondamental
de I'etre humain, plus important encore que
celui de reussir, d'etre aime, compris, ad
mire, etc. Le desequilibre est egoiste, chacun
le salt; mais I'inverse est vrai aussi: I'egoiste,
tot ou tard, devient un desequilibre, son
habitude de mettre son moi au centre de

tout devient vite une maladie et un tic.

Buchman disait que les gens les plus en-
nuyeux etaient ceux qu'obnubilait la peur de
pecher. De fait, il arrive qu'en faisant voler
en eclats les cadres d'une morale etroite et

puritaine, on se rapproche de I'absolu au
risque d'essuyer les critiques de ceux qui ne
comprennent pas. Les critdes, loin de nous
paralyser, devraient toujours nous stimuler.

Est-il rien de plus deprimant, a tout pren-
dre, que la haine, la rancceur ou I'impu-
rete ? Alain Chariot

d'etre une operation douloureuse, mais il
nous faut au moins etre prets a faire le point
honnetement et a etudier les possibilites qui
existent de construire un pont vers le tiers
monde.

Du cote du tiers monde on a aussi besoin

de plus d'honnetete. En particulier il fau-
drait pouvoir aborder franchement le pro-
bleme de la corruption, dont on ne discute
jamais aux Nations Unies mais dont tout le
monde sait le role crucial. Non pas que nous
autres Occidentaux puissions faire la le?on a
quiconque dans ce domaine. Mais il faudra
bien s'y attaquer un jour.
De meme, les pays en developpement

devraient etre plus consequents dans leurs
efforts pour resoudre leurs problemes ali-
mentaires et augmenter leur capacite de pro
duction agricole. Car si I'aide des pays occi
dentaux ne represente que la moitie de ce
qui a ete promis, la production agricole des
pays du tiers monde ne represente que la
moitie de ce a quoi ces pays s'etaient enga
ges. De ce dernier point non plus on ne
parle jamais aux Nations Unies.

Le changement

3. II nous faudra aborder ce dialogue dans
une perspective nouvelle; cessons de penser
en termes de football (un perdant, un

gagnant) et mettons-nous a penser a ce qui
peut etre benefique pour tous. Pourquoi ne
pas croire que les hommes peuvent trouver
dans la sagesse divine des moyens de placer
les ressources et les richesses de ce monde

au service de tous et sans que quiconque
soit exploite?

4. Enfin, le changement. Au sens ou I'en-

tendait Frank Buchman : « Le changement

dans sa pleine dimension, economique, so-
ciale, nationale et Internationale est toujours
fonde sur le changement personnel. »

Je sals bien que la plupart des gens doutent
des possibilites de changement de la nature
humaine. Au banquier ecossais qui me disait
recemment; « J'agis toujours comme si la

nature des hommes ne pouvait pas changer »,

j'aimerais repondre d'une part que cela n'est
pas vrai et d'autre part que, si c'etait vrai,
I'avenir serait bien noir pour la generation

qui nous suit. Lorsque Henry Kissinger disait
que la prochaine decennie serait chaotique,
il parlait bel et bien de chaos et non de
simples troubles. Et il en sera ainsi a moins

que nous n'acceptions une reorientation fon-

damentale de nos politiques communes et
de nos fafons de vivre.



Chaque jour
dans une autre ville.
Et toutes les nuits
dans le meme lit.
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Les vols d'un jour de Swissair, c'est teilement pratique
et agreabie: vous sautez de votre iit au petit matin,
vous faites confortablement queiques centaines de
kilometres, vous assistez a une reunion a Rome, a Paris,
a Londres, a Vienna, etc., et enfin, le travail de ia jour-
n6e dument accompli, nouveau coup d'aile, et vous
vous giissez dans votre lit a vous. Vouiez-vous savoir
combien d'heures vous pourrez consacrer a vos affai
res? Void des chiffres pour 16 viiles:

Depart de Geneve.
A'Londres
A Paris
A BruxellesA Bruxelles

I  9.35heures I AFrancfort
13.45 heures A Munich
10.20 heures* A Stuttgart

A Amsterdam 10.50 heures A Cologne
ADusseldorf 7.30 heures ACopenhague
AHambourg 8.40 heures* AVienne**

8.00 heures* A Milan
10.00 heures* A Rome
11.10 heures AZuricI
9.00 heures* A BSie
7.55 heures*

11.40 heures*

A Milan 7.35 heures
A Rome 11.30 heures
A Zurich 12.05 heures
A BSIe 8.10 heures

*En collaboration avec Sabena. Lufthansa. SAS. "Vendredi, dimanche excep16s.

Conclusion: si vous aimez dormir dans votre lit, prenez i'avion.
Swissair et votre agence de voyages lATA se feront un piaisir
de vous fournir de pius ampies renseignements.


