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EUnRKITE DE FRniKE
CHANGEMENT DE TENSION : OD EN EST LE PASSAGE

DU 110 V AU 220 V?

Le changement de tension communement appele passage « du 110 V
au 220 V » (alors qu'il s'agit, pour etre precis, d'un relevement de la ten
sion sur les reseaux de distribution d'electrlclte, de 127/220 volts a 220/
380 volts) presents un double avantage :

— Pour I'usager, II permet d'augmenter la puissance possible sans
qu'll solt necessaire d'entreprendre systematlquement des travaux sur le
branchement. Par allleurs, tous les pays du Marche commun ayant adopts
le « 220 V » — a I'exceptlon de I'Angleterre — la plupart des apparells
electro-domestlques sont prevus pour fonctlonner desormals sous cette
tension.

— Pour le distrlbuteur, II n'exige que peu d'Interventlons sur les
ouvrages. Reserves faltes des remises en etat que peut Imposer en tout
etat de cause leur vetuste, les llgnes sont alors utillsees sans etre modi-
flees, avec une capaclte triple dans le cas le plus general.

Les travaux sur les reseaux se llmltent done a la modification du

couplage des transformateurs ou a leur changement, et au remplacement
eventual du compteur chez I'usager.

L'ADAPTATION DES APPAREILS ELECTRO-MENAGERS

L'adaptatlon des apparells electro-menagers a la tension 220 V repre
sents la plus grosse part des depenses d'E.D.F. relatives au changement
de tension.

En effet, les clients ne supportent aucuns frals pour l'adaptatlon (ou
I'echange lorsqu'll n'y a pas d'autre solution) de leurs apparells. Ceux-cl
sont recenses prealablement a I'operatlon de changement de tension :
Ms sont adaptes ou changes aux frals d'E.D.F. a condition qu'lls solent la
proprlete du client et qu'lls fonctlonnent correctement.

Blen entendu, si le client accepts de prendre a sa charge la difference
de prIx, un apparell anclen peut etre echange centre un apparell neuf
de meme models ou plus perfectlonne.

BILAN DES operations DE CHANGEMENT DE

TENSION SYSTEMATIOUES

Les operations ont commence en 1953, dans les zones rurales ou
seml-urbaines, ou les reseaux aerlens etalent plus satures que les reseaux
des grandes vllles.

A I'heure actuelle, pres de 90®/o de la clientele basse tension sont
allmentes en 220 V. Sur I'ensemble des usagers qui sont encore allmen-
tes en 110 V, 40°/o se trouvent dans la region parlslenne. II faut encore
une dizalne d'annees avant que tous les clients parlslens pulssent etre
desservis en 220. Toutefols, les dispositions « compteur bleu » permettent
au client domestlque quI le souhalte, moyennant un forfait de 100 F ou
200 F, de ne pas attendre le changement systematlque.

En 1977, E.D.F. consacrera 160 millions de francs au changement
de tension.

PUBLICITE



S
u
i
s
s
e
 :
 C
a
s
e
 
p
o
s
t
a
l
e
 3
,
 1
2
1
1
 
G
e
n
e
v
e
 2
0

F
r
a
n
c
e
 :
 6
8
,
 b
d
 
Fl
an
dr
in
, 
7
5
1
1
6
 P
a
r
i
s

R
e
v
u
e
 
m
e
n
s
u
e
l
l
e
 
pu

bl
ie

e 
pa

r 
le
 
R
e
a
r
-

m
e
m
e
n
t
 
m
o
r
a
l
.
 
L
e
 
re
fl
et
 
d
'
u
n
e
 
a
c
t
i
o
n

m
o
n
d
i
a
l
e
 
vi
sa
nt
 
a
u
 
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
la

so
cl

et
e 
p
a
r
 l
e 
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
 d
e
 I
'
h
o
m
m
e
.

L'
ac
tu
al
it
e 
v
u
e
 d
a
n
s
 c
et

te
 p
er

sp
ec

ti
ve

.

R
e
s
p
o
n
s
a
b
l
e
 d
e
 l

a 
pu
bl
ic
at
io
n 
:
 J
e
a
n
-
J
a
c
q
u
e
s
 O

di
er

. 
Re

da
ct

io
n 

el
 r
ea

li
sa

ti
on

 :
 P
au

l-
Em

ll
e 
D
e
n
t
a
n
,
 J
e
a
n
-
M
a
r
c
 
Du
ck
er
t,
 C
at

he
ri

ne
 D

lc
ki
ns
on
-

G
u
i
s
a
n
,
 P
hi

li
pp

e 
et
 L
is

be
th

 
La

ss
er

re
, 
Da

ni
el

le
 M

ai
ll
ef
er
, 
Da

ni
el

 M
ot
tu
, 
Ph
il
ip
pe
 S
c
h
w
e
i
s
g
u
t
h
,
 E
v
e
l
y
n
e
 S
e
y
d
o
u
x
.

Ad
mi
ni
st
ra
ti
on
 
et
 d

if
fu

si
on

 :
 R
o
s
e
 A

lg
ra

in
, 
N
a
n
c
y
 d
e
 B

ar
ra
u,
 J
ea

n 
Fi
au
x,
 H
bl

en
e 

Go
ia
y,
 M
ar
ce
l 
S
e
y
d
o
u
x
.
 S
oc
ie
te
 e

di
tr
lc
e :
 E
di
ti
on
s,
 t
he
at
re

et
 f
il
ms
 
d
e
 
C
a
u
x
 
S
.
A
.
 I
m
p
r
l
m
e
r
l
e
 :
 C
o
r
b
a
z
 S
.A

.,
 M
o
n
t
r
e
u
x
.

A
B
O
N
N
E
M
E
N
T
S
 A
N
N
U
E
L
S
 (
1
2
 n
u
m
e
r
o
s
)
 ;
 

Re
pr
od
uc
ti
on
 d
es

 a
rt
ic
le
s 
au

to
ri

s6
e 
av
ec
 m
en

ti
on

 d
'o

ri
gl

ne
Fr

an
ce

 :
 F
F
 4
0.

 S
ui
ss
e 
:
 F
r.

 s
. 
:
 2
4.

—.
 B
el
gi
qu
e 
:
 F
B
 3

80
. 
C
a
n
a
d
a
 :
 $
 1

0.
—.
 A
ut
re
s 
pa

ys
 p
ar
 v
ol

e 
no

rm
al

e 
:
 F
F
 4
5 
o
u
 F

r.
 s
. 
30
.—
. 
P
a
y
s
 d
'o
ut
re
-

m
e
r
,
 p
ar
 
av
io
n 
:
 F
F
 5
5
 o
u
 
Fr

. 
s.
 3
2
.
—
.
 P
ri
x 

sp
ec

ia
l 

§t
ud
ia
nt
s,
 l
yc

^e
ns

 :
 F
F
 2
0
 ;
 F
r.

 s
. 
1
5
.
—
 ;
 F
B
 2

00
. 
Ve
rs
er
 l

e 
m
o
n
t
a
n
t
 d
e
 
r
a
b
o
n
n
e
m
e
n
t
 ;

F
r
a
n
c
e
:
 a
 
la

 T
ri

bu
ne

 d
e
 C
a
u
x
 (
68

. 
bd
 
Fl
an
dr
in
, 
75
11
6 

Pa
ri
s)
, 
pa

r 
c
h
e
q
u
e
 
ba
nc
ai
re
, 
o
u
 
au
 
C
C
P
 3

2 
72

6 
49
, 
La

 S
ou
rc
e.
 S
u
i
s
s
e
:
 a
 
la

 T
ri

bu
ne

d
e
 
C
a
u
x
,
 
C
C
P
 
10
 -
 2
53
 6
6,

 
L
a
u
s
a
n
n
e
.
 
B
e
l
g
i
q
u
e
:
 a
u
 
R
^
a
r
m
e
m
e
n
t
 
mo

ra
l.

 2
97
, 
ru

e 
Sa
lz
in
ne
s-
le
s-
Mo
ul
in
s,
 5
00

0 
N
a
m
u
r
,
 C
C
P
 0
00

-0
57

 8
1 
60

-4
0 
—

Br
ux
el
le
s 
(a

ve
c 

la
 
me

nt
io

n 
« 
a
b
o
n
n
e
m
e
n
t
 T
ri

bu
ne

 d
e
 C
a
u
x
 »
).
 C
a
n
a
d
a
 :
 p
ar
 c
h
e
q
u
e
 
ba

nc
ai

re
 
au
 
n
o
m
 
d
e
 «

 T
ri

bu
ne

 
d
e
 C
a
u
x
 »

>, 
38
7,
 c
h
e
m
i
n

d
e
 l
a 
C
o
t
e
 S
te
-C
at
he
ri
ne
, 
Mo
nt
re
al
, 
Q
u
e
b
e
c
 H
2
V
 2
B5
. 
Z
o
n
e
 f
ra

nc
 d
'A
fr
lq
ue
 :
 p
ar

 
m
a
n
d
a
t
 d
e
 2
75

0 
fr

an
cs

 C
F
A
 (
a
b
o
n
n
e
m
e
n
t
 a
vi

on
) 
o
u
 2
25

0 
fr

an
cs

(
p
a
r
 
v
o
i
e
 
m
a
r
i
t
i
m
e
)
 ̂
 l

a 
T
r
i
b
u
n
e
 
d
e
 
C
a
u
x
 (
68
, 
b
d
 
Fl
an
dr
in
, 
7
5
1
1
6
 P
A
R
I
S
)
,
 C
C
P
 3
2
 7
2
6
 4
9,
 L
a
 
S
o
u
r
c
e
,
 F
r
a
n
c
e
.

= 1
^

3
 3
 =

■ 
o
 
5
:
 C
D

CD
 
<D
 
«

r
j
 

—
CD

 
CD

 
CD

• 
CD
 

^
3
 
g
 
05

^
 2.

 -o

§
 -
a o
 
9
:

C
D
 
C
 

C/
)

2 —
 
C
D

O
 
0
)
 
CO

Oi
' 

3
-

-
 2
.
 o

3
;
 ̂

~
 c
 
2

S
 o
TS

?
o
 F
 ̂

P
)
 

0
5

-
I
 

C
D
O

^
 <
 
T
J
 

C/
5

q.
 E
. 
o
 ̂
 2
.

05
 
_
 

I 
2

c
 
(
D
 

I 
-
I

CD
 
CD
 
CO

 
c
 

I

m
 
ci

. 
q
.
 q
.
"
2

P)
 W
 
z
p
 C

D 
E
.

■
 CD

 
_
 "

w a
i
<
^
.

<
 
o
 
o

0
5
 
o
 
o

■ 
2.

 3
.
 ̂

• 
0
3
 

/T
\ 

CD
(Q

 §
 C

O
CD
 
s
r

c
 
3
 c

ZJ
 
CD
 
^

CD
 ^
 0
5

■ 
3-
 Q
 ̂

c
 ̂
 
o

:
 Cf

l 
3
 
c

'
 C/

5 
^
-
 <

CD
 
2
 9
.

g-
 R
: 

CD
; 
g
 

CD
> 
C

S"
 5
 o

T
3
 
-
h
 
O

t
u
 

=
•

CO
 
S
 ̂

; 
CD
. 

CD
^ 

CD
.

W
 
S
 C

C
O
 
C
D
 
"
D

CD
. 

O
.

®
 
S
 
o

CD
 
2

C
Q
 

C

O
 
m
"
 C
O

cn
 
,9
 
o

■ 
en

CD
 
Q
.
 C
D

C
 
0
5
 
C

<
 
O
.
 o

•
2
 <
 
§

C
D
 
"
D

O
 
:
 

C
D
 

CD
-

, 
o
 

C
O

CL
 ̂
 S
- ̂

c^
 
aT

 W
 
O

2
.
 

CD
 
o

O
 
S
"
 2
.
 o

c
 
C
O
o
.
 0
5

CO
 
^
 C
D

O
 
2
 

05
=
5
 

o
 ̂

.
-
H
 
C
D
 
—
.

_
 
CO

 
CD

 
o

9
.
 Q
.
 Q
.
 9
.

)
 C
O
 
Q
.
 C
O

:
 CD

 
CD
. 
w

)
 CO

 
2

'
 O
 

CD
- 
-
I

.
 3
 m
 
C
D

!
 o
 '
 —

>
 C
D
 
Z
!
 
3

!
 Q
. 2

. ?
!•
 £
 O
 
S
'

!
 ̂

I "
 

-
"
U
 
C
 
o

0
 
fD
 
3
-

c
:
 ^
 0
5

2
^
 ̂

0
 C
Q

s
 g
 
®

"
O
 
o
 
®

3
^
2
.

1 
T
3
 
C
O

CD
 
O
 9
; 
g
 ®

CO
 
C
 
CD
 
y
 9

Q
.
T
3

-
 
D
J

D
)
 
C
O
 
«

C
Q
 
a
)
 
c

■
 CD

 
=■

 
zp

Q.
 Q

. 
®

N
 

®
 

m

9.
-g

 3
T

O
®

®
 

Q
.

<D^
 0

 
§

O
 

05
 

3
3

- 
3

0
 

Q
. 

S
Z;

 
0

 
<D

0
 ̂

1 
s 
I

n
 CC

D
9-

 C
O

CD
 

-■
 

CD
-

®-
C« 

8
CL

 3
 S

£ 
CD 

Q.
3

 
CQ

- 
0

®
 

m CD
- 

(B
,

CQ
 

Q
. 

q
Q

 
c:

 
®

cS 
CD 

CO
CD

 
CD

 
CD

.
U

 
Q

 
CD

Q
 

CQ
 

CO

Q 
£ 

9
O

i 
: >,

 
<

Q
- 

^
0

 
^
 

0>
_

 
^
(Q

1
 s;

05
. C

Q 
0

0
 

—
 "

O
w 

§ 
E"

05
 

T
 

0

0
 

C
 

<

^
 

=
 

m
m

 
05

0
^
3

0
 * 

^
T

 
0

 
—

2.
 C

Q 
05

9
 ®

 
9

Q
 

3
 

CD

S 
s

q
 

CD
3

 CO
05

Q
. 

0
0

 C
Q 

^
c
 

z
. 

O
X

 
o

 
3

-
O

 
0

3 
0

^
2

.
3

 
Q

. 
0

0
 

®
0

 
_

cr
 g

 0

CU
- 

0)
 

—
9-

 o
" 

®
q 

' C
T.

^
3"

 
0

 
^

q
 ' ■

< 
o

CO
 

®
 

q;

CD
 

O
3

 
0

 
O

T
 

0
 

3

3
 

3
0

 
O

 
_

3
: 

c
 

O
o

 
<

 
3

3
 

®
9

. 
0

0
 

05
 

0
 

,
0

 
;3

.

8- 
g-

l"
^
 

0
 

3»
—

 
0

 
^

0 0
 

-*
 

0
-

E!
 D

) 
E"

CD
 

q
-.

 
=3

® 
°c

§.
CD

. 
C

 
Q

0
.-

.
CD

g 
£ 

§
1

 I 
3

H
 C

D 
-

c-E
. C

O 
?

O
 

0
 

0
C

 
C

 
3 o

0
 

0
 

0s
0

 C
£ 

ffl 
5

C
O

.
0

 
o

—
 E

. 
o

g 
0

•■
o

: C
D "

S" 
o

"C
Q 

3
 

Q
■ £

 -
■ 

Q

IB . 
CD

 
CD

 2
I

 <-+
■ 

C
 

T3
1 

9"
 

X
 

®
,

 CD
 

-

£ 
~

-o
Q

 
P3

 
r-

9 
® 

co
"-

Q
. 

■=
-I

 
—

 T
3

0
 

0
 

0
0

 
O

o 
S

m
C

Q
 

0
0

 
0

>
.

O 
CL

 O
*

E
. 

-
0 

? 
0-

—
 
0

 
Q

.
3

 
3

 
0

O
 

3
 

3
3

 
O

 
0

3
 

3
 

—
0

>
 -

O
 

0

O
 

DD
2.

 
3.

CD 
CD 

9
=3

 
S

CD
 

5
C

 
0

0
>

 
O

3
 O

CD
 

CO
 

®
■ 

=> 
Q 

S
I

 X

CD 
g 

2.
 3

-H 
£ 

2. 
9

2.
 C

D 
CQ

 
£

Js
 §

 s
0

 
3

0"
 0

5 
Q

. 
0

'
^
 ^

 
<15

T3
 

o
" 

CO
 
3

£ 
3 

c
9.

-a
 8

 c
"

CD
 

CD
 

£
C

 
3

 
"

0
' 

0
 

®
£ 

CD
. =

 g
3

. 
..

. 
CO

 
X

0
 

0
 

0
 

o
•
 0

 
W

 
c

2
. 

0
 

0

^
 

m
 

05
3

.^
 

0
0

 T
J

■
 O 3

 
0

m
 3

^
 

Q
. 

•-
+

c
O

 
^

0
 

<
 

0
0 

0>
 g

Q
. 

0
0

 
^
 

O
C

 
c
 
c

X
 

-
•
 
<

_
 

CO
0

 
CD

 
2.

■£
§■

8
£

 3
0

 I 
I

£ 
o 

Q-
§■

3 
9

0
3

0
^
0

0

o
 

E
. 

3
3

 
=

£
 

®
 

£
5

 
CO

 
CD

:2
s 

8
9

 
c
 "

2.
cd

' 
3

 
—

Q.
 ®

 o
CD 

g-
®

<
. 

3
 

CD



La Lorraine

la siderurgie
at las hommas
La siderurgie lorraine est en difficulte. Le gouvernement a pro
pose, une fois de plus, un plan de sauvetage. Qu'en pensent les
premiers interesses, c'est-a-dire les ouvriers et les cadres lor-
rains ? Charles Danguy, qui s'est entretenu avec quelques-uns
d'entre eux, nous livre ici leurs reflexions.

La presse ecrite et parlee a abondamment
traite de la crise de la siderurgie europeenne
affectant I'emploi et les horaires de travail de

150 000 metallurgistes. Les causes economi-
ques des difficultes actuelles out ete exposees
de meme que les solutions envisagees. Elles
passent presque toutes par un processus en

deux temps : le premier, applique depuis deux
ans, consiste en une serie d'interruptions d'ac-
tivites (chomage conjoncturel avec perte de

salaire); le deuxieme se traduira dans les an-
nees a venir par une suppression massive
d'emplois. En Lorraine, le plan prevoit la
disparition de 14 000 emplois, en trois ans,
sur un total de 80 000 salaries (y compris les
mines de fer). Si Ton sait que la suppression
d'un emploi dans ce secteur entraine la mise

au chomage d'un a trois travailleurs dans
les autres secteurs d'activite, on se rend

compte de I'ampleur du probleme.
Deja en 1965, puis en 1967 et 1971, des cri

ses avaient secoue le monde siderurgique,
tout specialement en Lorraine. Les conse
quences des fusions de societes intervenues
en 1968 necessiterent la restructuration de

toute une partie de I'activite siderurgique. II
peut etre interessant, pour les lecteurs de la
Tribune de Caux, de se reporter a I'article
sur la Lorraine public en janvier 1972, qui
garde toute son actualite. L'activite economi-
que lorraine a toujours ete toumee vers I'in-
dustrie lourde (charbon, fer et siderurgie) qui
compte aujourd'hui encore 113 000 person-
nes. Tout en jouant un role primordial pour
la reconstruction de la France, cette Indus

trie lourde a d'ailleurs ete le premier secteur

de I'economie d'apres-guerre a s'integrer dans
une structure europeenne au sein de la

CECA, fruit des efforts d'hommes comme

Monnet, Spaak, Adenauer et Schuman.
Depuis une quinzaine d'annees, la Lor

raine a entrepris I'amorce d'un veritable re-
deploiement industriel pour combler la dimi
nution des emplois. Les investissements effec-
tues pour moderniser I'outil de travail n'ap-
portent cependant pas de gains sur le plan
de I'emploi. La construction en cours d'une
acierie va, paradoxalement, supprimer 600
postes de travail, des installations anciennes,
fortes en main-d'ceuvre, etant remplacees par
des ateliers tres automatises. Aussi, malgre
les efforts continus (parfois freines par les
options politiques) des organismes responsa-
bles du redeploiement, les creations d'emplois
sont loin d'atteindre les previsions: 9000
entre 1971 et 1975 pour 50 000 prevus.

L'incertitude

II ressort clairement que la siderurgie ne
jouera plus, a I'avenir, le role moteur qui
lui etait propre depuis des decennies. Dans
ce contexte domine par l'incertitude, quel-
ques menages lorrains se sont retrouves pour
parler de la situation, dans I'ecoute et le res
pect de la pensee de I'autre. Ils sont etroite-
ment lies a ce secteur de I'economie par leurs
professions et leurs responsabilites tant syn-
dicales que politiques.

B. T., mecanicien ; « Pour comprendre le
contexte lorrain, il faut remonter assez loin.

La phase actuelle est la consequence d'une
epoque ou la Lorraine etait, quoi qu'en pense
une joumaliste du Nouvel Observateur, pri-
vilegiee sur certains points par son statut so
cial et par I'habitat. Mais les patrons de la
siderurgie, la famille de Wendel en particu-
lier, n'ont pas evolue avec le temps et n'ont
pas admis qu'on puisse penser differemment
d'eux. Leur force economique les poussait a
prendre toutes les decisions ; ils tendaient
ainsi a dominer la vie de la region, jusqu'a
la politique, oil Ton constate maintenant un
vide complet. On etait au service des pa
trons. Ceux-ci, pour eviter toute concurrence
de salaires, ont bloque I'implantation d'in-
dustries complementaires. II faut dire quand
meme que les gens recevaient un salaire hon-
nete, par le biais, il est vrai, des heures sup-
plementaires, avec une presence a I'atelier
de 14 a 16 heures par jour. Comme nous

habitions autour des usines, la vie etait

rythmee par le «gueulard», annonfant le
debut et la fin des postes de travail. »

A cette epoque, chaque usine avait ses
habitudes, ses echeOes de salaires, sa menta-

lite. Get esprit un pen trop « boutique », com
me le dit B. T., subsiste encore de nos jours

et n'a pas facilite certaines mesures prises
dans le cadre des restructurations de ces der-

nieres annees.

C. B., ingenieur : « Les cadres avaient une

mentalite bien a eux; par exemple, j'ai ete
embauche en 1966 pour etudier les possibili-
tes de compression de personnel. Mais je me

Dans les acierles SACILOR : un operateur aux
commandes du four OLP
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suis heurte a une certaine incomprehension
de la part des chefs de service, car ceux-ci
mesuraient I'importance de leurs services uni-
quement a celle des effectifs. »

B. T.: « On cherchait avant tout a garder

les gens dans son usine, de pere en fils. Mon
pere travaillant a Jceuf, il etait impensable
que j'aille travailler a Homecourt, une usine
pourtant toute proche de notre domicile.
C'etait I'epoque ou M. de Wendel serrait la
main des gens! II y avait le patron... »

C. C., technicien : « Aujourd'hui, il y a des
patrons... »

B. T.: «... qui sont des financiers, aux in-
terets diversifies, siegeant le plus souvent a
Paris, et des directeurs qui sont des execu
tants. Heritiers de ce contexte, les gens ont

ete mal prepares a comprendre et a accepter
les mesures prises depuis 1967 pour le re-
groupement des diverses activites siderurgi-
ques. Certains ont meme ete traumatises. Les
changements de lieu de travail, de collegues
de bureau, d'habitat ou de cadre scolaire ont
bouscule toute une population. »

G. S., ingenieur: « Eprouves par tant de
changements, les gens ont une nette tendance
a rester sous le « parapluie » de la siderurgie,
malgre I'avenir incertain, plutot que de saisir
la premiere occasion pour partir. Si, en 1971,
on comptait environ 3500 departs naturels
par an, en 1976, le chiffre etait tombe a 800. »

Le consensus

W. P., ouvrier d'entretien : « Le moment

est venu de penser aux quinze a vingt ans a
venir. La crise de la siderurgie s'explique par-
faitement si on la projette dans une perspec
tive mondiale. Oil va se situer I'Europe dans

I'ensemble du processus industriel ? Pour re-
pondre a cette question, nous devons instituer
une veritable concertation Etat-Patronat-Syn-

dicats, dans un esprit exempt d'interets par-
ticuliers et politiques. »

B. T.: « Peut-il y avoir reellement dialo
gue alors que les interets des gens ne sont
pas les memes ? »

B. Z., fonctionnaire C.E.E.: « Un consen

sus est necessaire. Dans le cas de la creation

de la Communaute europeenne, trois hom-
mes (Schuman, Adenauer et de Gasperi) ont
acquis une confiance mutuelle de fait par
leur unite de foi. Alors qu'aujourd'hui, a part
les traites economiques, il ne reste pas grand-
chose de cette confiance. »

B. T.: « J'ai mes convictions chretiennes.

Dans I'echange avec les marxistes et les

Chargement du four Kaldo d I'usine de Gandrange (Moselle)

athees, nous devons rechercher les vraies va-

leurs humaines si nous voulons elaborer en

semble des solutions. On touche la au pro-

bleme de I'education, done a celui de notre

comportement et a celui de I'enseignement.
Ce dernier n'est pas assez relie a la vie prati
que. Les enfants connaissent mal la profes

sion de leur pere, surtout dans le milieu ou
vrier. La presentation de I'orientation profes-
sionnelle amene les jeunes a se tourner vers

des carrieres necessitant des etudes, mais

n'apportant pas toujours I'epanouissement.
Je peux dire que j'ai trouve pleine satisfac
tion dans mon metier. C'est un point impor
tant. »

J. M. A., mere au foyer : « J'habite dans

une cite proche des usines. J'entends les gens
parler. Chacun reagit en fonction de lui-
meme ; par exemple, en cas de greve, les

femmes sont d'accord pour que le mari des
autres suive le mouvement, mais pas le
leur! )>

L'assommoir

Dans toute cette evolution, chacun est

pousse a reagir selon son interet ou celui de
son groupe. L'annonce des mesures envisa-

gees a fait I'effet d'un assommoir, sans pour
autant surprendre ; la region etait consciente

des difficultes. De ce fait, elle aurait sou-
haite beneficier d'une meilleure information

sur les demarches preliminaires. Elle se sent
blessee dans sa dignite ; on agite beaucoup
de chiffres et de statistiques, mais que devient
I'homme au milieu de tout cela ? Pour aider

les responsables du pays a prendre conscience
de la situation, les elus locaux et regionaux
du bassin siderurgique et minier sont alles a

Paris. Pen apres, le gouvernement devoilait
son plan : negociations Etat-siderurgie sur les
aspects financiers de I'aide publique; aide
specifique a la reconversion (seulement 120
millions de francs I); credits pour les zones
industrielles et les voies de communication;

negociations syndicats-patronat sur les mo-
dalites de suppression d'emplois.

« Un catalogue usage. » Ce titre de I'edito-
rial du Republicain lorrain traduit bien les
reactions au lendemain de la publication du
plan. L'editorialiste ajoute : « La lecture de
ce document est tres etonnante. A pen de
choses pres, certaines des mesures sont iden-
tiques a celles qui furent annoncees lors de
la crise de la siderurgie en 1971. (...) Aujour
d'hui, il faut se rendre a I'evidence. Seule la

mise en place d'un veritable plan de recon
version evitera une catastrophe economique.
(...) A constater la faiblesse des moyens mis
en oeuvre, les Lorrains pourraient etre appe-
les a se demander si certaines de leurs quali-
tes ne sont pas devenues aujourd'hui des de-
fauts. En effet, le montant des credits accor-

des a une region semble etre aujourd'hui in-

versement proportionnel au calme de ses
habitants. Tout compte fait il vaut mieux etre
Corse que Lorrain, viticulteur que siderur-
giste. »

M. A., electricien : « La faiblesse des plans

gouvernementaux successifs reside dans leur

objectif : ils apportent une aide financiere a
des emplois condamnes a longue echeance,
au lieu de permettre des investissements im-
portants en aval, favorisant la creation d'em

plois. »

B. T.: « Lors de la fermeture d'une des

premieres installations, en 1969-70, nous
avons mis sur pied, a quelques-uns, un projet
visant a creer une activite nouvelle qui avait
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le merite, a notre avis, d'avoir une application
regionale repondant a un besoin precis, tout
en utilisant des produits siderurgiques. Par
sa technologic avancee et I'experience ac-
quise dans la region, cette activite aurait
trouve des marches a I'exterieur. Soumis a

I'autorite competente, ce projet a ete refuse,
malheureusement.»

Lors de la crise de 1971, les reductions

d'emplois avaient ete partiellement absorbees
par la mise en place de la semaine de 40 heu-
res et la quatritoe equipe au feu continu.
D'ou la suggestion actuelle d'introduire une
cinquieme equipe, ce qui, sur le plan de I'em-
ploi, aiderait a passer le cap. Mais sur le plan
de la competitivite, elle mettrait la Lorraine
en plus mauvaise posture, sans resoudre le
fond du probleme. Une telle decision devrait
etre prise au niveau europeen (semaine de
37 heures et demie contre 40 actuellement).

M. A.: « La revoke risque de gronder dans
la rue d'ici un an si des milliers de gens se

trouvent sans debouche, surtout parmi les
jeunes ; certains seront heureux de pouvoir
cultiver leur jardin ou de construire leur
maison, mais la majorite se sentira meurtrie
d'etre traitee ainsi. Est-il moral d'agir de
cette fa9on ? »

C. C.: « J'ai entendu des gens dire autour

de moi qu'ils seraient prets a laisser leur
place, ou a faire moins d'heures, avec toute-
fois des garanties financieres valables, si

cela pouvait favoriser I'embauche des jeu
nes. »

G. S.: « Parler d'investissement pour di-

versifier I'economie de la region est facile,
mais pratiquement, comment s'y prendre ?
Parmi les actions possibles, 11 faudrait faire
un inventaire global des secteurs complemen-

taires de la siderurgie et des autres grands

secteurs afin de determiner la possibilite
d'elargir leurs roles de fournisseurs et de

prestataires de services et de reduire les im
portations qui se font dans ces domaines. »

Les solutions restent done a definir et leur

mise en place prendra du temps. Si certains
preconisent la nationalisation, d'autres sug-

gerent une prise majoritaire de I'Etat, car il
est juste, disent-ils, que ce dernier ait un
droit de regard sur son argent. « De toute

fa9on, dit M. A., la siderurgie devient un
service public, car le pays ne peut s'en pas
ser. » Les patrons se tournent vers I'Etat,

car ils estiment qu'il porte une part de res-
ponsabilites dans le marasme financier ac-
tuel: durant les bonnes annees, il a impose
le blocage des prix, obligeant la siderurgie a
emprunter pour ses investissements ; puis,
lors de la restructuration, il a fait pression
pour limiter les reductions d'emplois, ceci a
une epoque ou le reemploi aurait ete bien
plus aise qu'actuellement.

M. A.: « II faut eviter toute demagogie. Le

referendum organise par le parti commu-
niste sur la nationalisation s'est deroule dans

des conditions qui lui enlevaient toute au-
thenticite ; on votait a la sortie des usines,
dans la rue ; n'importe qui pouvait voter
plusieurs fois. »

B. T.: «Les solutions resident dans la

capacite des gens de se remettre en cause en
permanence. Personne ne detient I'entiere
verite. Celle-ci nait d'une ecoute reciproque.
II est important que d'un cote comme de

I'autre, nous soyons prets, dans un esprit
exempt de prejuges, a accepter les proposi
tions constructives, meme celles venant de la

partie adverse. »

Cette remise en cause demande aussi le

partage des responsabilites et la confiance.

Un employeur de la region a perdu, du jour
au lendemain, 30 Vo de son chiffre d'affai

res ; il convoque son personnel, lui fait part
de la situation tout en lui demandant ses

idees. Celles-ci sont aujourd'hui mises en ap
plication avec le concours de chacun. Ainsi
le cap a pu etre franchi. Un autre chef d'en-
treprise, en accord avec son epouse, decide
de diminuer son salaire, dans un esprit
d'equite avec son personnel. Mentionnons
aussi cet employe qui, malgre les moqueries
de ses collegues, paie scrupuleusement
chaque appel telephonique prive fait sur les
lieux du travail, ainsi que les fournitures. Ce
sont peut-etre de petites choses, mais elles
ont le merite d'exister.

La Lorraine a deja traverse d'autres crises
dans son histoire. Les evenements forgent le
caractere des hommes. C'est une garantie
pour I'avenir, la meilleure, quoi qu'en pense
telle banque parisienne qui, sollicitee pour
un emprunt par un industriel lorrain qui a
reussi la diversification de sa production, lui
a repondu : « La mise en place de concours
financiers a des entreprises lorraines est tres
mal vue en ce moment. » (Republicain lor
rain, 10 mars 1977.)

L'enjeu

Vivre en Lorraine fait prendre conscience
d'etre au coeur de I'Europe et d'en partager
ses difficultes actuelles. Ses habitants, y com-
pris ceux venus par necessite, et ils sont
nombreux, aiment leurs vallees parfois usi-
nieres, parfois boisees, et leurs hauts plateaux
a I'aspect rude ; aussi ont-ils ete blesses par
une analyse superficielle publiee par une
journaliste du Nouvel Observateur. Serge
Bonnet ecrit a ce sujet dans le Republicain
lorrain du 29 decembre 1976 ; «II y a eu
selon les lieux et le temps, du mekleur et de
I'execrable dans le passe. II est preferable de
se renseigner avant d'ecrire... » Le Lorrain,

d'une apparence un pen austere au premier
abord, sait donner son amitie a qui lui fait
confiance.

Au moment ou nous ecrivons ces lignes,

les negociations dont il est question plus
haut sont entamees. Une partie de l'enjeu se
joue done autour de celles-ci. L'autre par-
tie se joue dans la volonte de chacun de se

mettre a I'ecoute de l'autre sans idees pre-
con9ues et d'aborder la negociation dans un

esprit d'honnetete et de service. Une telle
crise peut soit approfondir les fosses, soit
creer des liens entre tous, condition preli-
minaire pour qu'une communaute fraternelle
naisse dans cette region. Ainsi pourront se
mettre en place des solutions originates.

Charles Danguy.



Le Japon et I'Europe
par Jens Wilhelmsen

Le Japon est la deuxitoe puissance eco-
nomique du monde. Le niveau de vie de sa
population est monte en fleche. Les diri-
geants des syndicats d'extreme-gauche ad-
mettent que I'ecart entre les differentes clas
ses sociales a considerablement diminue.

C'est peut-etre ce qui explique la stabilite ap-
parente de la societe nipponne. Le meme
parti politique detient le pouvoir depuis la
fin de la guerre.

On pent cependant se demander si cette
stabilite est solidement ancree. A mon avis,

I'orgie de consummation, qui est la marque
du Japon d'aujourd'hui, recouvre un vide
spirituel. N'est-ce pas aussi ce que recouvre
cette frenesie des Japonais pour le travail ?
J'ai ete stupefait de la cadence a laquelle se
fait le travail dans les chantiers navals que

j'ai visites, ce qui semblerait prouver le die-
ton selon lequel les Japonais vivent pour
travailler tandis que les autres travaillent
pour vivre.
La plupart des Japonais accordent pen

d'importance a leurs religions traditionnelles,
le shintoisme et le bouddhisme. Les Chre

tiens, quant a eux, ne representent qu'un demi
pour cent de la population. Le marxisme n'est
pas solidement implante : I'organisation etu-
diante Zengakuren, dont les responsables
etaient communistes dans les annees cin-

quante, est aujourd'hui aux mains des mode-
res.

En Scandinavie, nous sommes en train de

nous rendre compte que la societe de con
summation ne repond pas aux aspirations de
I'homme, et que la vie perd son sens des
qu'elle ne possede pas de base spirituelle. Le
Japon en est au meme stade. II est significatif
que ses habitants se soient donne un surnom
ironique, celui «d'animal economique».
Mais ce vide spirituel n'existera pas eternelle-
ment. Les Japonais vont choisir une ideolo-
gie et le monde entier en sentira les conse

quences.

J'ai toujours ete frappe par le sentiment

qu'ont les Japonais de leur isolement par

rapport au reste du monde. Cela tient peut-

etre a leur insularite, peut-etre aussi aux dif-

ficultes que presente leur langue. L'histoire
montre qu'un peuple qui se sent coupe des

autres choisit plus facilement une mauvaise

direction. II importe done que les autres pays

accueillent le Japon dans la famille des na
tions. L'influence des Etats-Unis au Japon
est considerable. Mais bon nombre des Ja

ponais que j'ai rencontres souhaiteraient plu-
tot une collaboration plus etroite avec I'Eu-
rope.

Le conflit de la construction navale

Durant mon sejour, la premiere page des
journaux etait surtout consacree au conflit
entre I'Europe et le Japon sur la question
de la construction navale. Au cours des entre-

tiens que j'ai eus avec cinq directeurs de
chantiers navals, j'ai pu constater la pru
dence de leurs commentaires et le souhait,

discretement exprime mais fortement ressen-
ti, que I'Europe fasse davantage pour aug-

menter sa competitivite dans ce domaine. Ils
me firent aussi remarquer que des accords
nippo-europeens qui repartiraient les com-
mandes futures perdraient leur sens si les
pays dont I'industrie navale est en plein es-
sor comme la Coree du Sud, Taiwan et Sin-
gapour, n'y participaient pas egalement.
Que le Japon soit appele a reduire serieu-

sement le volume de son activite de cons

truction navale, tons I'admettent. Un diri-
geant syndical des chantiers estime qu'une
telle reconversion est possible sans provo-
quer des bouleversements economiques et
sociaux trop importants. II est bon que les
chantiers navals diversifient leur production.
A Kobe, par exemple, aux chantiers Mitsui,
la construction navale proprement dite ne
represente plus que 40®/o de la production.

Si le conflit des chantiers pouvait etre
regie harmonieusement, un rapprochement
serait possible entre le Japon et I'Europe.

Selon Marx, la concurrence entre les pays

capitalistes ne pent que les condamner a
s'entredechirer. II faut bien reconnaitre que,

dans les relations internationales, solidarite

et souci de I'autre et de ses problemes sont

pratiquement inexistants. (On pent dire, sans
hypocrisie, que les relations entre les pays
communistes ne sont pas meilleures.)

Fin page 15

Musique silencieuse

Ce qui caracterise notre temps, c'est I'inex-
tricable melange de propagande, d'ideologie,
et de preoccupations morales. II aboutit a un
tintamarre ou toutes les perspectives sont
faussees et ou chacun crie tres haut les paro
les de la chanson de la liberte, tout en ecou-

tant tout bas la musique de ses choix passion-
nels.

II faut tacher d'ecouter un pen plus loin...
La faqon qu'a chacun de trailer ses adversai-
res est pent etre un bon indice de cette musi

que silencieuse...
Jean d'Ormesson,

Le Figaro.

Art et mystere

Les masses exigeraient, parait-il, un art qui
dise tout a tout le monde et tout de suite.

C'est oublier que les chefs-d'oeuvre les plus
populaires ont ete en meme temps les pro

ductions les plus mysterieuses, les plus riches
en arriere-plans, celles> qui realisent ce mi
racle d'etre a la fois simples, proches, familie-
res et complexes, lointaines, profondement
etranges.

Edmond Beaujon dans le Jour
nal de Geneve a propos du cen
tre Beaubourg.

Structures et democratie

La situation en Union sovietique fournit
au mouvement syndical et socialiste une nou-
velle occasion de reflechir sur ce fait essen-

tiel qu'il ne suffit pas de changer les struc
tures economiques pour modifier les rap
ports sociaux et plus encore le mode d'appro-
priation des moyens de production pour don-
ner naissance a une « democratie nouvelle ».

Extrait de la declaration du bu

reau de la C.F.D.T. sur I'exer-

cice des hbertes dans les pays de
I'Est.



Vivre avec autrui,
cet art difficile

Theophile
et Pierre

Spoerri

Pourquoi avons-nous besoin de maTtriser cet art ?
Parce qua le monde est ce qu'il est. Or le monde

est 06 qu'il est parce qua nous sommes ce qua nous
sommes. Le monde, c'est nous.

A la source de tous las maux se trouve le fait qua
nous detruisons le monde et la vie elle-meme par
notre soif de profit, notre appetit de consommation,
notre desir de nous faire valoir, notre sinistre pencfiant
pour la violence. L'ere de bien-etre dans laquelle nous
vivons nous a habitues a ne penser qu'a nous-memes,
a ne nous occuper qua de nous-memes. Nous croyons
qua nous pouvons nous en tirer sans I'autre. Nous

avons desappris a parler I'un avec I'autre, a vivre I'un
avec I'autre. Voila pourquoi — et c'est pour I'individu
comma pour I'humanite dans son ensemble, une ques
tion de vie ou de mort — il nous faut apprendre I'art
de vivre avec autrui avant qu'il ne solt trop tard. i'art
de vivre avec autrui, une formula dont cheque terme
est essential.

L'art

L'art est fait de deux elements : la technique et {'ins
piration. Pour apprendre a jouer du piano, il faut une
formation technique tres exacte : la lecture des notes
et I'exercice des doigts exigent discipline, perseve
rance, sacrifices de temps, victoire sur soi-meme. Vient
alors I'autre aspect de l'art, qui est bien plus qua la
technique : I'inspiration. Sous nos doigts nait une me-
lodie qui vient de loin, d'au-dela de nous-memes,
comma d'un autre monde.

II y a helas I ceux qui en restent a la technique. Ils
connaissent toutes les regies, mais I'essentlel leur
echappe : la musique. Car on ne peut pas forcer I'inspi
ration : elle vient, ou ne vient pas. Mais elle vient k
ceux qui ont fait tout ce qui etait en leur pouvoir et
qui, arrives a la limite de leurs capacltes, attendant
patiemment ce qui viendra de I'au-dela de cette limite.

Extrait du llvre Die Kunst mit dem Andern zu leben (chapi-
tre : Der Kern der Sache), de Theophile et Pierre Spoerri,
Herder Verlag, Fribourg en B., 1975. Texte tradult de I'alle-
mand par Philippe Lasserre.

L'autre

L'autre est tout simplement celui qui est autre qua
nous, autre qua ce qua nous voyons en lui, autre qua
ce qua nous desirons qu'il soit, autre qua ce qu'il se
salt lui-meme. II est si particulier, si unique, qu'il lui
faut toute sa vie pour se decouvrir. Accomplir pas a
pas ce qu'il y a de particulier en lui sera le sens, le
bonheur de sa vie.

Plus je vois l'autre tel qu'il est, plus j'apprends a
me voir tel que je suis, tel que je suis autre, ce qu'il
y a en moi de particulier, d'unique. L'homme croit a
cote de I'autre. Pour voir autrui, pour me voir moi-
meme tels que nous sommes I'un et l'autre, il faut
aussi recourir a une technique ; gestes de courtoisie,
regies de politesse, egards et surtout respect.
Le mot respect vient du latin respicere, respectum,

ce qui signifie : « se retourner et s'immobiliser pour
bien voir quelqu'un », et aussi ; « etre attentif a l'au
tre ».

Respecter autrui veut done dire que je ne vois pas
ce qu'il y a de different, ce qui m'irrite, ce que je vou-
drais corriger en lui, mais qu'au contraire je cherche
a voir les elements particuliers qui font de lui ce qu'il
est.

Parmi ces elements qui font de chacun ce qu'il est se
trouvent les limtes qui sont, elles aussi, definies et
propres a chacun. On s'irrite souvent de voir l'autre —
ou de se voir soi-meme — atteindre ses limites. Car on

deteste etre limite. C'est la raison pour laquelle l'hom
me cherche toutes sortes d'artifices pour rester dans
ses limites, pour etre le maitre a bord, pour tout con-
troler, y compris l'autre, l'autre etre et l'autre objet.

Alors il fait violence aux etres et aux choses.

Pourtant, ce qui peut arriver de mieux a un etre
humain, c'est qu'il decouvre ses limites, qu'il les attei-
gne. Car c'est parvenu a ses limites qu'il distinguera
ce qu'il est lui-meme de ce qu'est l'autre, qu'il s'ouvrira
a ce qui est autre chez l'autre. C'est a cet instant qu'il
se verra tel qu'il est, qu'il verra l'autre tel qu'il est. Car
cette limite, c'est la fenetre d'ou il pourra voir le monde
et par laquelle il pourra laisser le monde entrer en lui.
Alors ses yeux se decilleront et il saisira la particu
larity propre des etres et des choses.

Cette comprehension de la particularity des etres et

des choses, nous en avons d'autant plus besoin que la
tendance du jour consiste a vouloir tout ygaliser, tout



manipuler. Seul le respect des particularit^s de I'autre
pourra mettre un terme au dangereux gaspillage des
choses et apporter une guerison aux conflits mortels
qui entred^chirent les hommes.
Plus encore : c'est ici qu'intervient un ph6nomene

qui va bien au-dela de la technique. A rhorizon de nos
limites, la ou nous acceptons de rencontrer I'autre,
peut se manifester, comme venant de I'autre versant,
d'un autre monde, quelque chose qui vient a nous, qui
est different de tout au monde, une inspiration, une
intervention, une clarte, une force, qui peut r^orienter
notre vie. Nous touchons alors du doigt le secret le
plus intime de I'existence humaine.

La vie

La vie est mouvement, un mouvement qui suit une
direction. Toute vie est perpetuel depassement d'elle-
meme. D6ja I'objet inanime possede un « plus » : la
chaise, la table se depassent elles-memes en rendant
service a I'homme. Quant a I'atome, nous avons fait
I'exp^rience terrifiante de la force explosive par la-
quelle se manifeste son «depassement» et nous
essayons d'en utiliser I'^nergie inepuisable. (...)
Chez I'homme, ce depassement de sol rev§t une si

gnification specials : vivre dans la ligne de tension
qui se cree entre ce qu'il est et ce qu'il doit etre.
Un devoir qui n'est pas impose de I'ext^rieur, mais

qui est etabli en son etre int^rieur, qui le pousse k
I'accomplissement de sa vie : « Deviens ce que tu es. »
I'homme court toujours le danger de s'agripper

comme a une prole a ce qu'il est, a ce qu'il a attaint.
L'avoir devient alors plus puissant que I'efre, le quanth
tatif plus pesant que le quaiitatif. « Rien n'est plus con-
traire a I'homme que de suivre le chemin qui le con
duit a lui-meme », dit Hermann Hesse dans son De-

m/an.Suivre le chemin qui conduit a soi-meme implique
que Ton s'aventure dans I'inhabituel, dans la terre
vierge, dans le secret de la vie. Mais celui qui attaint
ses limites apprend que ces limites sont, alias aussi,
mouvement. A chaque pas en avant s'elargit I'horizon.
A chaque recul, il se retrecit.
Un autre phenomena encore se prodult chez I'hom

me parvenu a ses limites, le phenomena le plus mys-
t^rieux de I'existence humaine : la conversion.

L'homme d^couvre que, depuis le commencement,
chacun de ses pas a ete determine par ce qui vient
de I'autre c6t6 de ses limites. La conversion veut dire
que le mouvement fondamental de la vie ne se fait plus
du bas vers le haut, mais du haut vers le bas, non plus
de I'en-deq^ vers I'au-del^, mais de I'au-dela vers
I'en-depa, non plus de la terre vers le ciel, mais du
ciel vers la terre, non plus de I'homme vers Dieu, mais
de Dieu vers I'homme.

Toutes les religions connaissent ce mystere de la
conversion. Chez Jesus de Nazareth, celle-ci a revetu
des circonstances assez particulieres : la venue du
Royaume appelle la conversion : « Le royaume de Dieu
est proche, convertissez-vous.»

La vie entiere de Jesus a ete une conversion, une

descente vers les profondeurs : se tournant d6lib6r6-
ment vers le monde, il a servi son prochain et s'est
donne aux autres en sacrifice, dans la souffrance et
jusqu'^ la mort. Pourtant, la destination finale de tout
ce qui se passe, c'est la venue du royaume de Dieu,
un evenement si puissant qu'il d^passe notre entende-
ment. Car a ce moment-la toutes les barridres tom-

bent. « II fait lever son soleil sur les mechants et sur

les bons. » Un evenement qui est en meme temps aussi
proche et aussi exact que la croissance d'une graine,
que I'administration d'un bien.
Nous ne pouvons en aucune faqon imposer la venue

du royaume, mais nous pouvons la retarder. Renoncer
a ce qui nous empeche de participer a la venue du
royaume n'est pas un exercice obligatoire de peni
tence, c'est la vole ouverte a la connaissance de nous-

memes. Renoncer a soi-meme, c'est faire le premier
pas vers I'accomplissement de soi. « Celui qui veut
sauver sa vie la perdra, mais quiconque perd sa vie a
cause de moi la sauvera... »

La conversion

La conversion implique que I'homme se libere de
I'emprise de I'affirmation de soi, de la justification de
soi. Des qu'il suit son appel, il n'a plus a se comparer
a I'autre ni a etre jaloux de lui. II n'a plus d'efforts k
deployer pour s'elever au-dessus des autres. Car la
force qui vient de I'autre cote met en eveil ses dons
cr^ateurs les plus profonds.
Son attitude dans le monde est maintenant tout

autre. Toute creature qui vient vers lui vient de Dieu.
II ne se trouve plus aux prises avec elle, il ne I'exploite
plus a ses fins, il ne s'impose plus k elle. C'est au
service des autres qu'il accomplit la vocation que Dieu
lui a prescrite. C'est en cela que consiste dans toute
sa plenitude I'art de vivre avec autrui. Or cet art exige
une technique dont la precision et la finesse ne peu-
vent etre atteintes que par de longues heures de pra
tique quotidienne. Car ce qui semble etre un exercice
facile pour la main est en reality une operation ou se
joue la vie, ou la moindre maladresse risque d'entramer
mort d'ame. Ce qui nous ram^ne a nouveau au mo
ment de I'inspiration, de la conversion, quand une
force invisible, qui vient de bien au-dela de nous-
memes, nous saisit et nous transforms. L'inspiration
se nomme alors amour, non seulement amour-senti
ment mais amour-action : action de Dieu, action de
I'homme.

S'il est vrai que le monde est ce qu'il est parce que
nous sommes ce que nous sommes, cela veut dire qu'il
peut etre change par notre changement.
Ce chemin vers un monde nouveau que nous cher-

chons tous, que nous venions de la droite ou de la
gauche, de I'Ouest ou de I'Est, du Nord ou du Sud, fl
commence en chacun de nous — le chemin du monde

nouveau n'est rien d'autre que le chemin de I'homme
nouveau.



Ma fille se drogue...

Qua faire?

Lela et Karl Jackson vivent modestement

avec leurs quatre enfants a Minneapolis,
dans I'Etat du Minnesota. Tres unis, ils dis-

cutent ensemble une fois par semaine de leur
budget et des questions que chacun se pose.
Une des filles, Kathy, se marie et com

mence des etudes. Brusquement, sa plus
jeune sceur, dont elle est tres proche, meurt a
19 ans d'une tumeur au cerveau. Kathy ne
parvient pas a surmonter son chagrin ; a la
difference de sa mere, elle ne peut meme
pas recourir a Dieu car elle ne croit pas en
Lui. Revenue a I'universite, elle traverse une

grave depression, seule, sans personne qui
puisse I'aider ou la comprendre. Elle se met
a fumer le hachisch. Un jour elle essaie le
LSD. Ce premier « voyage » lui laisse une
impression extraordinaire : la vie et la mort
lui sont revelees. En essayant en vain de re-

trouver cet etat, elle tombe dans I'esclavage
de la drogue. Abandonnant ses etudes, elle
derive d'un groupe hippie a I'autre, son ma-
riage se disloque.

« Viens avec nous »

La mere de Kathy, Lela, re9oit rarement
des nouvelles de sa fille, mais elle sait que
Kathy se drogue. Les recherches qu'elle fait
faire a la police s'averent inutiles : «II y a
tant de jeunes qui disparaissent ainsi», lui
dit-on. « Puis un soir, raconte Lela, le tele
phone sonne chez nous: c'est Kathy, de

San Francisco ; elle donne son adresse et
raccroche. Je saute dans le premier train

pour faire les 3500 km qui me separent de
San Francisco. Au bout du voyage, je trouve

une vieille baraque dans un quartier mise
rable ; dans la chambre de Kathy, en tout

et pour tout, un matelas crasseux a meme le
sol.

« Des mots ne feront rien pour Kathy, je

le sais. Des jeunes entrent dans la chambre.

Moi, je prie de toutes mes forces, assise sur
le matelas. Eux ne me quittent pas un ins
tant des yeux. Mon coeur saigne en les
voyant. Un jour, quand Kathy prend sa

dose, j'eclate en sanglots. Je ne peux pas en

supporter davantage. Hors d'elle, Kathy me
lance : Et tu oses venir me dire ce que je dois
faire. Je n'avais pas meme ouvert la bouche.)>
Karl rejoint sa femme a San Francisco.

Un seul coup d'ceil sur I'installation de sa
fille et 11 explose: «Kathy, je ne resterai
pas dans ce trou une minute de plus. Si tu
veux nous voir, viens maintenant avec

nous. » A la surprise de ses parents, Kathy
repond : « D'accord. » Les trois vont passer
quelques jours dans une maison qu'on leur
a pretee.

Ce soir-la, Lela sent que Dieu la met au
pied du mur; « C'est la peur et non la foi
qui dirige ta vie. La peur te paralyse. Kathy
doit choisir elle-meme sa fafon de vivre.
Tout ce que tu peux faire, c'est de la laisser
libre ; elle doit faire son choix. » Le lende-

main matin, Lela se sent tout autre. Elle ne

veut pas perdre encore une fille. Mais elle
possede maintenant une autorite qui ne vient
pas d'elle-meme. «Nous n'essaierons plus
jamais de te retrouver, dit-elle a Kathy. Si tu
veux nous voir, choisis entre notre fa9on de
vivre et la tienne. » Kathy fond en larmes,
elle qui jusque-la etait restee dure comme
la pierre. Pendant les trois jours qui suivent,
un vrai dialogue s'etablit entre la jeune fem
me et ses parents. Kathy redevient elle-
meme, tout en se justifiant. Au moment du
depart, elle se jette au cou de ses parents :
« Je suis si contente de votre visite. » Lela et

Karl lui repetent que si elle veut leur tele-
phoner elle peut toujours le faire a leurs
frais.

« Merci d'avoir cru en moi »

Bientot c'est une fois par semaine que
Kathy appelle ses parents. Elle essaie de re-
noncer a la drogue. Lela n'a plus peur, tout

en etant consciente que sa fille court le dan
ger du suicide. Les coups de telephone sont
pour Kathy comme une bouee de sauvetage ;

Lela lui raconte ce qui se passe a la maison
et lui exprime son affection. Elle a decide
de ne plus penser ni dire quoi que ce soit
de cynique, et de croire a la possibilite d'un
miracle.

Comme le veut une tradition americaine,
11 y a toujours des lys chez les Jackson
au moment de Paques. Ils envoient le plus
beau d'entre eux a Kathy qui leur repond
par retour du courrier: elle a renonce a la

drogue et a la vie hippie ; elle a trouve une
chambre et la premiere chose qu'elle y a
mise, c'est le lys parfume. Kathy ajoute;
« C'est comme si j'avais marche dans la val-

lee de I'ombre de la mort et que j'ai ete
ramenee a la vie. Merci d'avoir cru en moi,

alors que personne n'avait cet espoir, meme
pas moi. » Lela s'agenouille pour remercier
Dieu.

Par la suite, contrairement a ce qu'elle
craignait, Kathy decouvre que ses facultes
n'ont pas diminue. Elle prend un travail pour
payer ses etudes et decroche son diplome.

«II doit y avoir beaucoup de parents
comme nous », se dit Lela. Elle essaie de les

atteindre. « J'ai loue un local, puis j'ai mis
une annonce dans le journal. La premiere
semaine, dix personnes sont venues, la
deuxieme trente-cinq. Ils sont sympathiques.
Mais brises par ce qui leur est arrive. II faut
qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, et
qu'ils peuvent triompher de leurs sentiments
de honte et de culpabilite. Peut-etre sont-
ils eux-memes esclaves de la boisson, du

tabac ou d'autre chose. S'ils s'en affranchis-

sent, ils redonneront peut-etre espoir a leur
fils ou a leur fille, meme s'ils ne ramenent

pas leur enfant dans la bonne voie. »

Ce qui compte : ne pas juger

Cette entreprise prend tant d'ampleur que
les Jackson sont debordes. Les services de

Sante, conscients de I'importance de ce tra
vail, le prennent en charge. Une association
se fonde pour les parents de drogues sur le
mode des Alcooliques anonymes. Ce n'est
que la premiere de ce genre.

Certains jeunes, parmi lesquels des dro
gues, veulent connaitre personnellement les
Jackson. Pour les recevoir, Lela et Karl invi-

tent d'autres jeunes. Ils parlent de la mort de
leur fiUe Heidi, et montrent le ravissant por

trait qu'ils ont d'elle; les coeurs s'ouvrent.
« Ce qui compte avant tout, que ce soit

avec des drogues comme Kathy, ou avec des

parents desesperes, conclut Lela, c'est de ne
pas juger. On peut parler aux autres avec
beaucoup de franchise lorsqu'on se voit tel
qu'on est, vulnerable et demuni. Si la peur,
le desir de tout diriger ou la tentation de
biaiser reprennent le dessus, alors le pire est
a craindre. »

(D'apres un recit de Daga Jonzon,
avec rautorisation de « Ny Varld »,
Stockholm.)



AMERIQUE

Etre indien aujourd'hui
Les choix d'un couple militant

L'histoire des Indiens d'Amerique a failli
etre celle de rextermination d'une race. Ils

etaient pres d'un million lorsque les pre
miers explorateurs poserent le pied sur ce qui
deviendrait un jour les Etats-Unis d'Ameri
que. Trois siteles et demi plus tard, la mala-
die, la disette et les guerres contre I'envahis-
seur les avaient reduits a 250 000. Aujour-

d'hui, leur nombre atteint a nouveau le mil
lion.

Isoles dans leurs reserves, reduits a vivre

des subsides accordes par I'Etat americain,
les Indiens ont longtemps paru resignes a
n'etre qu'un vestige du passe. Depuis une
dizaine d'annees, pourtant, une nouvelle ge
neration de militants a surgi, decides a ne

plus subir. Rick et Flora McArthur en sont
des representants typiques. Mon marl et moi
les avions rencontres a Caux et pendant cinq
jours ils nous ont invites a partager leur vie
et celle de leurs fils Shilo et Wambliska k

Minneapolis, un important centre industriel
du Middle 'West.

Yeux en amande, longs cheveux noirs, re-
tenus en queue de cheval chez Rick, les
McArthur nous ouvrent toutes grandes les

portes de leur foyer. Dans un coin de la
salle de sejour, une vitrine brillamment eclai-
ree abrite quelques objets traditionnels : un
epi de mais, une couverture, une plume d'ai-
gle — I'oiseau sacre charge par le Grand
Manitou de veiller a ce que les Indiens ne
s'eloignent pas de la « voie rouge » — et une
touffe de I'herbe destinee a nettoyer la pipe
sacree presente dans toutes les ceremonies
religieuses. Wambliska, deux ans, fait trem

bler les meubles, juche sur sa motocyclette

miniature. Shilo, son frere aine, nous observe

en souriant derriere sa bouteille de coca-

cola.

La vie chez les McArthur est spontanee
et detendue. Les heures de repas varient, on
mange quand on a faim. Les amis defilent

sans s'annoncer et parlent longuement au-

tour d'une tasse de cafe.

Ce foyer simple mais confortable reflete
mal la somme de souffrances que ses occu

pants ont traversees durant leurs vingt-six
premieres annees. Ils ont connu I'enfance
difficile des minorites elevees entre deux cul

tures. Nes dans des reserves, ils sont places

dans des lycees d'Etat en ville. L'anglais est
la seule langue autorisee, les enfants blancs
se moquent de leur etrange apparence. Pour
fuir ce monde hostile, ils font I'ecole buis-

sonniere. Rick complete son education se-
condaire en maison de correction. Flora de

meme. Tous deux se marient avant leurs

vingt ans a des Americains blancs et divor-
cent pen apres. Ils interrompent leurs etudes
universitaires a mi-chemin et le desarroi les

pousse a boire.

« La voie rouge »

Jusqu'ici leur histoire est tristement ba-
nale. Mais les McArthur ne lachent pas prise.
Rick participe en 1972 a la creation du mou-
vement AIM (American Indian Movement).
II sera profondement influence par I'exem-
ple de ses camarades. « J'ai appris a marcher
sur la voie rouge, dit-il, a fumer la pipe
sacree et a ecouter le Grand Esprit. A vivre
selon ce qui est juste et non ce qui est facile. »
Flora, de son cote, frequente les reunions
d'information organisees par AIM. Les deux
jeunes rebelles se rejoignent dans leur desir
de renouer avec le passe pour changer le pre
sent. Ils seront maries a I'indienne par un
homme-medecin (medicineman : guerisseur ?
sage ?) au sommet d'une colline sacree, leurs

mains croisees sur le calumet. Apres la cere-
monie, ils remettent, selon la coutume, leurs

biens les plus precieux a leurs amis. « Car il
est juste, lorsqu'on est heureux, de partager
son bonheur avec autrui. »

Avec AIM, Rick participe a certaines ac
tions tapageuses, telles I'occupation du Bu
reau des Affaires indiennes a Washington et
celle de la reserve de Wounded Knee, « pour
faire connaitre la cause indienne ». A Min

neapolis, il organise un service d'assistance

Rick et Flora McArthur

legale, un service de logement, des tournees
d'information. Mais il est vite convaincu

que pour traiter avec la majorite blanche sur
un pied d'egalite, les Indiens doivent se libe-
rer de la tutelle des programmes federaux
d'assistance. Le taux de chomage varie entre
40»/o et SOo/o parmi les Indiens de la ville. En
1973, il abandonne son poste de permanent
a AIM pour la Metropolitan Economic As
sociation ; cette institution, financee par des
hommes d'affaires de Minneapolis, a pour

but d'encourager minorites noires et indien
nes a monter leurs propres affaires, Rick
aide ceux qui viennent le consulter a etablir
un budget, a tester la rentabilite de leur pro-
jet et a pbtenir des fonds de lancement. Une
entreprise de construction, plusieurs societes
de camionnage, un atelier d'appareils ortho-
dontiques, deux magasins d'artisanat indien,
un restaurant voient le jour. « First Street
Station )> le restaurant, tres a la mode, est

sans .doute la plus spectaculaire de ces reali
sations. Son proprietaire, un Apache de
vingt-huit ans, y emploie cent personnes.

Mais Rick ne se contente pas de ces resul-
tats ; il y a trois mois, il quitte son emploi.
L'Institut de Technologic du Michigan de
sire lancer sur le marche un nouveau mo-

dele de palettes industrielles servant au trans

port de marchandises. Rick decroche le

contrat parmi quarante-six autres candidats.

Pour le remplir, il s'est assure la collabora
tion de deux tribus : les Sioux du Dakota

construiront I'usine et fourniront la main-



d'ceuvre, les Chipewas du Minnesota ache-
mineront le bois necessaire a la fabrication

des palettes.
Rick est egalement le president du Con-

seil d'administration du Centre americain

indien (Native American Center). Le Centre
est loge dans un imposant batiment de bois
et de beton congu par un architecte indien
et finance par des fonds federaux. Avec son
amphitheatre, sa cour interieure reservee aux
expositions, son gymnase, son service d'as-
sistance sociale et son programme d'educa-

tion continue, il sert de point de raUiement
a la nation indienne. Nous sommes invites i

un powwow, reunion traditionnelle, spec
tacle emouvant de danses ancestrales ryth-

mees par les melopees et par le son des tam
bours. Jeunes et vieux se joignent a la fete,
chatoyants dans leurs habits de plumes et
d'etoffes brodees. On sent un peuple heureux
d'etre enfin chez lui.

Flora McArthur parle pen, mais ce n'est
pas par manque de conviction. Ses silences
refletent sans doute la durete de ses jeunes

annees. Elle veut un avenir meilleur pour ses
enfants. Elle a travaille pendant un an a
I'Ecole rouge, un des sept etablissements sco-

laires fondes par AIM dans le pays. II s'agit
d'assurer la transmission de la culture in

dienne et d'offrir une solution de rechange
aux jeunes Indiens qui sont incapables de
s'integrer a I'ecole americaine. Shilo est un
des 120 eleves de I'Ecole rouge. II y apprend

a lire et a compter, mais aussi a connaitre

« Respecter le cercle de la vie »

I'histoire d'Anishinabe, I'homme originel, et
a parler I'ojibway, sa langue maternelle.
Chaque joumee commence par une reunion
de priere dans la salle de meditation toute
tapissee de bois.

« Notre Mere la Terre »

« J'ai grandi dans la haine et la mefiance
du blanc, me dit Flora. Mais heureusement,

depuis dix ans, les autorites ont compris que
la coercition n'est pas le meilleur moyen d'ai-
der les jeunes Indiens ; plus personne n'est
envoye, comme moi, en maison de correc

tion pour avoir fait I'ecole buissonniere. Des
programmes d'aide ont ete mis sur pied. » A
Caux, I'annee derniere. Flora a decouvert

avec etonnement que d'autres, des blancs

meme, avaient souffert davantage que son
peuple. Elle a decide d'ouvrir son cceur au

sort d'autrui, de tolerer les Chretiens et leur

foi qu'elle rejetait violemment. « Si, dans ma
langue, le mot wasichou signifie a la fois
homme blanc et cupide, j'ai appris a Caux
que ces deux termes ne sont pas ton jours
synonymes », conclut-elle.

Mais Rick n'a-t-il pas peur de devenir pa-
reil aux wasichous a force de se battre sur

le meme terrain qu'eux ? « Les affaires ne
font pas partie de notre mode de vie tra-
ditionnel, mais I'indigence non plus, retor-
que-t-il. Bien que tons les Indiens ne pensent
pas comme moi, je crois qu'il est possible de
reconcilier nos croyances, notre sens du par-
tage, notre amour de la nature avec la vie

dans une societe industrielle. L'essentiel con-

siste a respecter le cercle de la vie, a rendre
a notre Mere la Terre ce que nous lui pre-
nons. D'ailleurs, chaque fois que je laisse ma
convoitise I'emporter, j'aboutis a I'echec. Je
passe beaucoup de temps a maitriser cette
tendance de mon caractere. »

La force du Grand Mystere

A la recherche de valeurs stables dans un

monde en mutation, les McArthur sauront-

ils faire fructifier leur heritage indien ? L'an-

cienne priere sioux inscrite sur un des murs
de I'Ecole rouge les guide dans leur quete;
« 6 Grand Mystere, ecoute-moi. Je suis petit
et faible. J'ai besoin de ta force et de ta sa-

gesse. Fais que je ne me sente pas superieur
-.g a mon frere, mais que je combatte mon plus
M grand ennemi, moi-meme. Rends mes oreilles
S attentives au son de ta voix. De sorte que

lorsque ma vie palit comme le soleil a son
coucher, mon esprit monte a toi sans honte. »

Catherine Dlckinson-Guisan.
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L'education d'un Europeen
Un professeur suisse revient d'Inde et d'Oceanie

Nous avons rendu compte, dans notre
dernier numero, de la conference Interna
tionale qui s'est tenue an debut de janvier
en Nouvelle-Zelande et qui a permis no-
taninient a deux peuples minoritaires de se
rencontrer: les Indiens d'Amerique du
Nord et les Maoris de Nouvelle-Zelande.

Professeur, quelle a ete pour vous I'impres-

sion dominante ressentie a cette conference ?

Manifestement, la presence de ces cin-
quante Indiens du Canada et des Etats-Unis
et leur rencontre avec les Maoris de Nou

velle-Zelande. Cela a donne sa couleur a

cette conference des la seance d'ouverture

marquee par la ceremonie d'accueil offerte
par les anciens des Maoris aux chefs indiens
d'Amerique. Mais plus que cela, nous avons
senti, durant toute la duree de notre sejour
en Nouvelle-Zelande, cette presence des In
diens d'Amerique — presence physique, pre
sence sensible de leur culture, de leur expe
rience historique, douloureuse. Etant donne
le nombre pen eleve des Indiens, il est facile
aux gouvernements de les aider assez subs-

tantiellement. Mais on ne pent empecher que
les moyens mis a la disposition des Indiens
soient transformes en alcool, que ces gens
perdent leur raison de vivre, et le moral qui
devrait les soutenir.

La plupart de ces chefs nous ont paru
conscients de leurs responsabilites envers leur
peuple. Je pense que nous avons eu affaire
a des hommes de premier ordre, qui cher-
chent reellement a creer dans leur tribu des

bases d'existence autonome et economique-
ment independante.

Quelle impression retirez-vous des Mao
ris?

La premiere impression, toute exterieure,
est celle d'un peuple parfaitement integre.
Les Maoris ont su se faire respecter des An
glais, au cours du siecle dernier, en leur op-
posant une resistance farouche. Mais lors des
deux guerres mondiales, ils ont combattu aux

Le professeur Werner Stauffacher, de la
Faculte des lettres de I'Universite de Lau

sanne, qui a participe a cette conference
avec sa femme et avec leurs voisins, M. et

M°" Strahm, et qui a sejourne par la suite
en Australie et en Inde, a bien voulu re-
pondre a nos questions.

cotes des Anglais et, en 1944, leur bataillon
s'est comporte heroiquement en Italie et des
centaines de jeunes Maoris ont laisse leur vie
au Mont Cassin.

Aujourd'hui, les Maoris sont ouvriers et
paysans. Les manages avec des Europeens
sont frequents. Mais, sur I'arriere-plan de
franchise et d'ouverture qui est celui d'une
conference du Rearmement moral, nous

avons entendu des temoignages montrant que
beaucoup d'entre eux se sont sentis parfois
mis a la deuxieme place et pas consideres
tout a fait comme des citoyens a part entiere,
dans les ecoles notamment.

Ce fond d'experience commun a cree la
base de cette rencontre historique entre Mao
ris et Indiens d'Amerique du Nord, meme si
les situations respectives ne peuvent pas etre
comparees. Pour les Indiens, les Maoris ne
sont pas des etrangers, mais des freres. Ils

pouvaient done se parler sur un pied d'ega-
lite. L'apparence exterieure est d'ailleurs si
semblable qu'on ne les distingue pas les uns
des autres, si ce n'est par les costumes.

Les Aborigenes d'Australie etaient-ils re-

presentes ?

Oui, par Reg Blow, dont vous avez public
la declaration dans la Tribune de Caux de

mars. II a insiste sur un avenir qui doit etre
celui de tous les hommes, chacun devant re-

cevoir la possibilite de se developper pleine-
ment selon sa dignite d'homme.

Quant aux Indiens d'Amerique, ce contact
avec le peuple aborigene leur a permis de se
rendre compte qu'il existe une minorite au

monde encore plus mal traitee qu'eux, en
plus mauvaise posture, menant une existence
encore plus marginale.

A la suite de la conference, vous avez,

parait-il, parcouru la Nouvelle-Zelande avec
les Indiens d'Amerique du Nord ?

En effet. Nous avons ete requs dans les
marae, ces centres communautaires ou les
Maoris se retrouvent et d'ou s'affirment leur

identite et leur culture. II faut savoir en effet

qu'au debut du siecle ils etaient en vole d'etre
resorbes. Ils n'etaient plus que 80 000. C'est
done un peuple qui a du faire un effort pour
s'affirmer. Sa recherche d'identite a d'ail

leurs ete appuyee par le gouvernement. Aussi
bien sont-ils aujourd'hui 250 000 et repre-
sentent-ils 8 ®/o de la population de la Nou
velle-Zelande.

Quant a ces marae, on les retrouve dans
chaque village maori, et dans les quartiers
urbains ou ce peuple est fortement implante.
Ces centres sont tous construits selon le

meme modele. Autour d'un grand terrain
herbeux, des batiments decores traditionnel-
lement par des sculptures sur bois, peintes en
rouge. Elles representent la plupart du temps

un guerrier arme de sa lance et tirant la lan-
gue, ce qui est, chez les Maoris, le geste cere
monial de defi. A I'interieur de la construc

tion, un grand espace, ou cinquante a soi-
xante personnes peuvent aisement passer la
nuit sur des paillasses. C'est ce que nous
avons fait, dans une atmosphere qui me rap-
pelait un pen celle d'un camp scout. C'est
d'ailleurs pendant cette periode que la glace
s'est rompue entre les Europeens presents et

les Indiens d'Amerique du Nord.
Dans chaque marae se deroulait toujours

la meme ceremonie : I'accueil par un guerrier
menaqant, puis des discours, generalement
trois, dont la longueur indiquait le respect
que Ton voulait temoigner aux hotes venus
de I'exterieur. C'est la qu'est intervenu un
premier element d'education pour I'Euro-
peen que je suis ; constater a quel point la
generation agee etait a I'honneur parmi les
Maoris. Les tribus sont toujours representees
par des hommes ages. De meme la femme

la plus agee avait toujours la place d'hon-
neur. Et, generalement parlant, c'etait des

personnes agees, hommes et femmes, qui as-
suraient I'accueil.

Puisque nous abordons ce theme de I'Mu-
cation d'un Europeen, quels en ont ete les

autres elements ?

Ce sont les Indiens d'Amerique du Nord
qui me les ont fournis. Tout d'abord ceux-ci
ont le sentiment d'appartenir a un pays et
de ne pas considerer que le pays leur appar-
tient. Cela m'a fait beaucoup reflechir. Les
Europeens sont en effet arrives au seuil de

ce siecle avec I'impression que le monde
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entier leur appartenait, avec tout ce qu'il con-
tient: la nature, mais aussi les gens. La, nous
avons a renverser la vapeur. Nous devons

nous demander non seulement a quel pays
nous appartenons, mais a qui nous apparte-
nons ! A Dieu, au monde, sans doute. C'est

une autre relation qui doit s'instituer entre
nous et le monde, entre nous et les autres.

Un element supplementaire m'a ete trans-
mis par I'un de ces chefs, lorsqu'il declara
au cours de notre rencontre finale: « The

least can give the most» — ce que je tra-
duis par «le plus demuni a le plus a don-
ner ». Verite paradoxale pour un Suisse. II
est a mon avis relativement facile pour nous,
dans notre pays, d'accepter I'idee de I'hon-
netete absolue et d'essayer de la vivre, mais
n'est-il pas beaucoup plus difficile de vivre
sans aucun droit ? Je me suis rendu compte
durant ce voyage, a plusieurs reprises, com-
bien j'insistais sur mes droits et les plagais
avant mes relations avec les gens.

Pour les Maoris comme pour les Indiens,
au-dela du folklore ou de la simple recherche
d'identite, U y a eu la decouverte, notam-
ment chez les seconds, d'un esprit de mis
sion. C'est peut-etre la premiere fois dans
leur histoire recente que les Indiens d'Ame-
rique se sont rendu compte qu'on avait
besoin d'eux. C'est important aussi pour les
aborigenes d'Australie, qui doivent egale-
ment depasser la simple defense de leur iden-
tite et apprendre a se considerer comme un
element essentiel de I'avenir du continent

australien.

Vous etes revenu en passant par I'lnde.
Que pouvez-vous nous en dire ?

Ce fut un dernier volet de mon education

d'Europeen. L'Inde, c'est le choc d'etre plon-
ge dans la realite que vous savez. En meme
temps, j'ai eu le privilege d'etre mis en face
de ces besoins a un endroit, Panchgani, le

Chypre;
reprise

de

respoir

Un vent d'espoir souffle a nouveau sur
I'ile de Chypre. En effet, deux rencontres
successives ont eu lieu, depuls le debut de
I'annee, entre I'archeveque Makarlos, pre
sident de la Republlque de Chypre, et M.
Rauf Denktash (a drolte sur notre photo),
president de I'Etat federe turc de I'ile. La
deuxleme de ces rencontres, le 12 fevrler
dernier, etalt presldee par Kurt Waldhelm,
de passage a Nicosia a Tissue de sa tour-
nee au Proche-Orlent.

Le secretaire general des Nations Unles
n'a pas manque, lors de la conference de
presse qu'll a donnee au moment de son
depart, de soullgner qu'll regnalt un nouvel
etat d'esprit a Chypre et que les premiers
pas vers une solution avalent ete franchls.
M. Waldhelm a egalement exprime sa con
viction que le cllmat prevalent actuelle-
ment & Chypre representalt un espoir pour
les prochalnes negoclatlons de Vienna sur
Tavenir de Tile.

Salon un observateur suisse resident &
Nicosia, II semble clair malntenant que

les deux parties en presence sclent decl-
dees a aboutir, meme si Ton est encore
assez elolgne d'un reglement final. Le ton
a nettement change dans les deux camps
en partlculler a la radio et a la television.

II reste evidemment beaucoup S faire,
salon cat observateur, pour guerlr les
maux dont souffrent les populations
de Tile. «Trelze ans de difflcultes

entre nos deux communautes, a de
clare M. Denktash, ne peuvent s'oubller
d'un Instant a Tautre. II faut tenir compte
des rancoeurs, des halnes, des desirs de
revanche, que le temps aldera a guerlr.»
C'est la que reside la tache principals de
ceux qui ont ete touches par le Rearma
ment moral au cours des annees ecoulees :

hommes et femmes de chaque commu-
naute peuvent jeter des ponts, tendre la
main, demander pardon. Pour beaucoup,
Caux a ete un point de depart et s'll a fallu
blen des souffrances pour en arrlver a ce
qui se passe aujourd'hul, cela n'aura pas
ete completement en vain.

centre du Rearmement moral, ou apparait
aussi un espoir de solution.

C'est un pen difficile pour un Suisse, qui
a I'habitude de se mouvoir dans de petits
problemes, dans un petit jardin, de se trou-
ver plonge dans ce pays. Chez nous, on a
I'impression que les problemes peuvent se
resoudre en arrachant un pen de mauvaise
herbe ici, et un peu de mauvaise herbe la.
En Inde, on est submerge par des problemes
si vastes que cela depasse les possibilites
individuelles. On se sent une goutte d'eau
dans un ocean. D'ou le besoin du regard de
la foi, sinon on est perdu. Rien ne change
tant que des hommes n'ont pas decide, inde-
pendamment les uns des autres, de faire ce
qu'il faut pour resoudre des problemes con-
crets. Ten ai vu de multiples exemples.

Qui, I'lnde a ete pour moi un apprentissage
de la foi. On y apprend a elargir son cceur
et son esprit et a se rendre compte qu'aucune
action entreprise chez nous n'est valable si
on ne tient pas compte de I'existence de ces
six cents millions d'Indiens. Ce que nous fai-
sons n'a de valeur que si nous pensons a
I'avenir de cette masse immense.

Propos recueillis par
Daniel Mottu et Charles Piguet.
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Le sens de I'exil

Comment un people, un des plus deve-
loppes qui soit et surtout un people doue
d'une conscience natlonale tres vive, va-

t-ll reaglr a la defalte, a I'exil, a I'anean-
tlssement de ses ambitions ?

Quelles lepons peot-on tirer aujourd'hui
d'evenements qui se sont deroules 11 y a
vingt-cinq siecles quand on salt qu'il
s'agit de I'exil do people jolf a Babylone
apres sa defalte devant les armees chal-
deennes do roi Nabochodonosor ?

Tel est le sojet qo'aborde dans son
dernier livre, Le Peuple de Dieu dans la
Null \ le pere Elol Leclerc.
Entremelant avec talent le recit hlstori-

qoe, le commentaire biblique et la re
flexion personnelle, le pere Leclerc en-
traine son lecteor aox sources meme de

la fol, cette fol qoe les grands prophetes
de I'epoqoe ont so redonner au people
d'Israel.

Elol Leclerc decrit tout d'abord les exi

les julfs assojettis a I'esclavage chaldeen,
se lamentant sor la perte de Jerusalem,
leur capitale, d'abord occopee, pols de-
troite, hesitant entre la revolte et la sou-

mission, toornant le dos a on Dleo qui
semble les avoir abandonnes. Dans un

chapltre magnlfiqoe {L'appel propheti-
que), II evoque ensuite I'etonnante pro-
phetle d'Ezechiel qui, apres avoir en on
premier temps encourage ses compatrio-
tes a accepter I'esclavage et a s'Installer
dans I'exil, par on retoornement inexpli
cable, leur trace one vole aodacieuse :

« Convertlssez-voos et vivez. Faites-voos

on coeor nooveao et on esprit nooveau. »
De I'exil, dolt jaillir one renaissance.

« Ges paroles sont on appel, ecrit le
pere Leclerc, a on renouveao en profon-
deor. Elles renvoient I'homme ao myste-
rleox poovoir de renoovellement qui
habite son propre coeor. Dans ce poovoir
reside one chance de salot, one grace de
resurrection, toojoors offertes. A chacon
de saisir cette chance et cette grace. A
Chacon de se decider personnellement
poor le renouveao oo le declln, poor
la vie 00 poor la mort. Ce n'est pas
la nation qui peot decider. Rien n'est de
cide poor toos. Et rien non plus n'est de
cide d'avance, one fois poor tootes. »

lEd. Franciscaines, 148 p., 15 PP.

Line fois atteintes, dans I'exil et la des
truction d'on reve, les llmltes de ce qui
est homalnement supportable, les forces
de changement peovent a nooveau inter-
venlr.

L'aoteor poorsolt son etude en s'atta-
chant ao chemlnement parcooro alors
par les exiles joifs aides de leors prophe
tes : retoor a la promesse falte a leors
ancetres Abraham et Jacob, retoor aossi

aox qoalltes profondes do coeor, a I'etre
aothentlqoe (« Je voos donnerai on coeor
de chair », a dit Ezechlel), acceptation do
fait qoe leur destinee n'est pas forcement
la gloire parmi les grands de ce monde,
qoe Dleo ne peot etre assimile a one
puissance polltiqoe, qo'ao contraire II ne
se manifeste qo'a un cceor brise, a on
people brise. Decooverte do libre arbitre
de chaqoe etre ; decooverte aossi poor
les exiles de Babylone de I'alllance noo-
velle de Dleo avec son people, telle qoe
la fait vivre Jeremie, I'aotre grand pro
phets de I'exil (Jeremie 31, 31-34).

Line communaute universelle

On ne peot, toot ao long de ces pages,
manqoer d'etabllr on parallels avec le
monde d'aujoord'hui, avec la recherche
a laqoelle se livrent tant d'hommes qoe
ne satlsfait pas one existence sans fol ni
but. « Ce qol apparait Ici, sous one forme
vaglssante, note le pere Leclerc, inte-
resse non seolement I'avenlr d'Israel

mais aossi celoi de I'homanite toot en-

tiere. Ces hommes et ces femmes qoi
apprennent a vivre pres de leor coeor
effectoent, dans leor noit, one percee a
la fois vers I'intime et I'oniversel. Ce qo'lls
entrevolent, c'est la verite definitive de
notre homanite. L'Alllance noovelle revels

on ordre nooveau de relations non seole

ment entre I'homme et Dleo mals egale-
ment entre les hommes. Elle est le prln-
clpe d'one communaute universelle. »
Dans les derniers chapitres, I'auteur

s'appoie sor les textes do second Isai'e
qoi fait vivre la figure etonnante do servi-
teur, prefigoration do personnage do
Christ.

Aotre prophetie fondamentale, indis
pensable a la croissance do people des

croyants : le changement ne viendra pas
par on nooveau roi, par on conquerant
victorieux et puissant, mais par on servi-
teor qoi sera, lui aossi, broye, qoi connai-
tra le pire des exils : la mort, mais d'ou
jaillira la vie noovelle.

Par cette fresqoe aodacieuse et vi-
brante, Elol Leclerc aide a la comprehen
sion historlqoe de I'ceovre des grands
prophetes joifs ; sortoot il aide chaqoe
croyant, a one epoqoe sous bien des as
pects tres semblable a I'exil dans la Baby
lone de jadls, rotilante de materlalisme et
devooee a ses idoles, a retroover et les

ralsons de sa foi et le chemin a soivre.

Le peuple de DIeu dans la null, qol a le
merlte de la brievete et de la llmpldite, est
toot a la fois un livre d'histoire, one oeovre

de moraliste et one grande source d'en-
richissement splritoel.

«Aujourd'hui, ecrit l'aoteor dans sa
conclusion, comme ao temps de I'exil,
le croyant est livre aox seoles forces de
son coeor; il est renvoye a I'essentlelle

nodlte de I'homme. II ne salt plus
d'avance quelles sont les voles de Dieo.

» Dans ce depooillement, la foi devient
one aventore qoi rejoint la grande aven-
tore homalne. Elle n'est plus qoelqoe
chose de sorajoote. Le croyant chemine
avec les aotres hommes : dans la meme

nolt. Lol aossi doit ecooter les voix pro
fondes do monde et se laisser interpeller
par elles. Et c'est ao niveao de ce che
mlnement homain qu'il est Invite a enten
dre a nooveao la Parole et a decoovrir

les signes. » Philippe Lasserre.

JAPON (fin)
La condition indispensable d'un accord

entre le Japon et I'Europe est la volonte de
prendre la situation de I'autre en considera
tion, d'agir en fonction de la justice et non
de ce que chacun croit etre son bon droit.
Cela permettrait au Japon de sortir de son
isolement.

L'Europe et le Japon se trouvent devant
une tache commune qui pourrait donner tout
son sens a un accord, meme au prix de sacri
fices. Entre le Japon et I'Europe, geographi-
quement parlant, des millions de gens vivent

dans la pauvrete. Nos nations riches arrive-

ront-elles a unir leurs efforts et a ameliorer

les conditions de vie de ces multitudes ? C'est

en s'attelant a une tache aussi immense que
Ton trouve I'unite la plus profonde. Ce n'est
que devant les besoins gigantesques des pays
en developpement que nous verrons sous un
juste eclairage les problemes que cause la
surproduction et que nous pourrons y reme-
dier. Jens Wilhelmsen.



Et mamtenant,
pour vous mettre dans la tete ies noms

de nos 5 destinations en Amerique du Nord,
ayons recours a une bonne

vieiiie methode.

it *
I m

Swissair ne perd jamais de vue cat objectif: chacun de
ses vols vers i'Amerique du Nord doit etre pour chacun
de ses passagers une chose inoubliable. Mais cela ne
change rien a un certain fait: on oubiie trop faciiement
ie nom et ie nombre des viiles nord-americaines ou

Swissair atterrit. Au total, il y en a 5. En un mot: cinq.
En toutes lettres: c-i-n-q.

Pour se mettre ca dans la tete, nui besoin d'horaire,
d'agenda, de secretaire ou de matiere grise. Une main
suffit: ia droite ou ia gauche. Et alors entre en jeu, pour
parier Ie iangage savant, une relation univoque. Void

moment, devrait vous faire penser au centre financier
de New York. Votre index a Boston et a Paul Revere

qui galopa pour prevenir Ies citoyens de i'attaque
anglaise. Votre medius au Midwest-Center Chicago.
Tandis que votre annulaire vous rappeierait Ies an-
neaux oiympiques de Montreal. Pour finir, ii ne'vous
resterait plus qu'a tendre votre petit doigt a Toronto.

Cette methode si simple vous permettra de garder
i'esprit iibre pour Ies importants entretiens d'affaires
que vous indique votre pouce, alias New York.

Swissair etvotreagencedevoyageslATAseferontun


