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On ne peut que I aimer-le beurre!'
II est sain et substontiei. II est leger et
noturel. Integrolement noturel - on
y veille des son origine. Ainsi, le loit est
severement controle. Ce loit donne
lo creme. Puis lo creme est severement
controlee. Cette creme donne le

beurre. Le beurre enfin est soumis d un
nouvel exomen rigoureux. Unique -
le beurre! Et pos seulementquontd
son goOt.

«Le beurre se distingue par so haute valeur
salutaire et natureliex. Prof. Dr. W. Halden,
physiologiste de renom international dans le
domoine de lo nutrition.
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Transistors
Si le peuple Indien a su, par son vote de mars,

restaurer la democratie en rejetant le regime
dictatorial qui s'etait abattu sur le pays, 11 sem-
blerait, selon M. Rajmohan Gandhi, que c'est
le transistor qui a joue un role determinant : le
poste a transistors qui a relaye jusque dans le
moindre village les nouvelles diffusees par les
radios etrangeres ; et ie poste a transistors que
chacun a dans son coeur et qui permet de dis-
cerner le bien du mal.

Quant aux jeunes Franpais qui viennent de
sejourner en Afrique du Sud, ils nous disent
que le besoin premier des habitants de ce pays,
quelle que soit la communaute a laquelle ils
appartiennent, est de s'ouvrir au monde de
I'autre, a un autre monde.

On retrouve la les deux dimensions que Ga
briel Marcel avait perpues quand II definissait
ainsi le Rearmement moral : la conjonction de
I'intime et du mondial.

Developpement
« Notre generation doit choisir entre ses appe-

tits materiaiistes et le developpement moral et
spirituel, entre ses buts egoistes et les besoins
de la communaute humaine. » Choisie comme

LIVRE NOIR ET BLANC

Une reedition franpalse du Livre noir et blanc
vient de sortir de presse aux editions de Caux,
les deux tirages precedents etant epulses. Ce
petit manuel percutant et precis demeure un
instrument fort utile pour presenter le Rearme
ment moral. Les lecteurs de la Tribune de Caux
peuvent des a present passer leur commande
aux adresses suivantes :

France : Publications du Rearmement moral,
68, bd Flandrin, 75118 PARIS
I'exemplalre 6 F. ; 10 exempiaires 50 F.

Suisse : Editions de Caux, B. P. 218,
6002 LUCERNE
j'exemplaire Fr. 3.—; 10 exempiaires Fr. 25.—.

Photos : Azzopardi, Pp. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14; Channer,
3; E. Howard, 8, 10, 11, 13.

theme des rencontres de Caux pour I'annee
1977, cette phrase met chacun de nous sur la
sellette, nous force a remettre en question ce
que nous faisons et comment nous le faisons.

Ce choix concerne peut-etre tout particuliere-
ment la Suisse, quand Ton salt que celle-ci
occupe le deuxieme rang mondial pour le pro-
duit national brut par habitant et quand Ton
songe a des evenements recents qui ont mis a
mal son image de marque. C'est sans doute ce
qui a fait dire a M. Daniel Mottu, president de la
Fondation suisse pour le Rearmement moral,
lors de la session d'ouverture de Caux : « Som-
mes-nous en danger d'etre sur-developpes en
regard, des indicateurs economiques et finan
ciers et sous-deveioppes en regard des indica
teurs moraux, spirituals et ideologiques, sans
lesquels notre pays est comme un navigateur
sans boussole ? »

Meridien.

Cote iardin
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Bill Cameron Johnson, decorateur de theatre, est
devenu comedien — avec beaucoup de succes —
pour les representations a Londres (en juin au Theatre
Westminster) et it Caux (en juillet) de la piece de
Peter Howard Through the Garden Wall (A travers le
mur du jardin). L'oeil inquisiteur, 11 interprete le role
principal, celui du mysterieux Dr Gold, qui traverse
les murs...



RETOUR fliAFRIOUE AUSTRAIE
De tous les points chauds du globe, I'Afrique aus-

trale est sans doute celui qui, en ce moment, susclte
les plus vives controverses. Les quatre jeunes Fran-
pals quI viennent de parcourlr cette partle du monde
au sein d'une equipe Itlnerante du Rearmament moral
ont et§ confrontes sur place avec les problemes
humalns dont depend revolution de la situation. Dans

un long entretlen avec I'equipe de redaction de la
Tribune de Caux, Florence Dommel, secretaire, Ge
rard GIgand, technlclen en mecanlque, Frederic Cha-
vanne, etudlant, et Patrice Hautcoeur, calssler d'hdtel,
nous ont parle de ce qu'lls avalent vecu et apprls
lors de leur voyage. Nous reprodulsons Id I'essentlel
de cet entretlen.

Tribune de Caux : En quoi vous etes-vous

sentis interpell^ par I'Afrique australe ?

Patrice: Ce voyage m'a donne roccasion
de me rendre compte de la situation et de
voir ce que je pouvais apporter personnelle-
ment par les simples experiences que j'avais
faites dans ma vie. Une chose nous a beau-

coup aides : nous y sommes alles dans un
esprit d'ouverture et d'appreciation, ce qui
nous a donne une vision objective et de
I'Afrique du Sud et de la Rhodesie.
Nous avons fait la-bas la decouverte de

I'importance des sentiments. Du cote des
noirs, nous avons ete choques par leur com-
plexe d'inferiorite, du au fait qu'ils ont ete
domines par les blancs. J'ai trouve tres dif
ficile d'etre appele par des noirs maitre ou
patron, meme par certains dont le niveau
intellectuel etait bien plus eleve que le mien.
Car je ne pouvais pas leur expliquer : « Vous
etes un etre humain, vous etes exactement

comme moi », tant ce complexe est ancre en

eux. Du cote des blancs, on sent la peur et
le besoin de se justifier. « Apres tout, nous
disaient-ils, les noirs ne sont pas si malheu-
reux que fa ; ils ont le niveau de vie le plus
eleve de toute I'Afrique. » Un depute du
parti au pouvoir, le parti nationaliste, nous
tenait exactement ce langage lors d'un entre

tlen, au Cap. Mais apres un moment, il a,
lui aussi, compris I'importance des senti
ments. Admettant qu'il y a toujours des emo
tions derriere les faits, il nous a dit: « Ce

sont les sentiments qui comptent le plus,
parce qu'ils guident nos actions. »

Gerard : Un jour, lors d'un de nos voya

ges en minibus, nous avons voulu nous arre-
ter pour pique-niquer sur le bord de la route.
II y avait la des bancs et des tables et un
jeune noir qui etait en train de manger. Lors-
qu'il a vu que nous etions blancs, il s'est
apprete a partir : il fallait qu'il nous laisse
la place, bien qu'il fut arrive le premier. Un
des Africains de notre groupe lui a dit de

rester et I'a invite a partager notre repas. II
etait stupefait. Nous, nous etions stupefaits
qu'il ait voulu s'en aller.

Frederic: Moi aussi, j'ai constate la-bas
la puissance des sentiments, des ressenti-
ments, des reactions, des ambitions qui gui
dent les hommes. Si Ton veut changer la
situation, il faut travailler a ce niveau.

A I'Universite de Rhodesie, a Salisbury,

la seule universite du pays, les etudiants noirs
et blancs ont exactement les memes droits, le

meme statut social. Pourtant, cette universite

est consideree comme une base d'action ter-

roriste. II y regne une telle tension, de telles
pressions sont exercees sur les etudiants que

cela va tres mal entre noirs et blancs. A inter-

valles reguliers, les etudiants blancs doivent
aller au front pouj combattre les terroristes.
Quand ils reviennent, leurs camarades noirs
leur disent; « Vous etes alles tirer sur nos

compatriotes. » C'est la preuve qu'il ne suffit
pas d'etablir des statuts qui garantissent les
memes droits pour tous. II faut aussi guerir
les blessures du passe et du present.

Gerard : On dit facilement « L'Afrique
aux Africains. » Or ce n'est pas totalement
vrai: trois races habitent I'Afrique : les Ara-
bes, les noirs et les blancs. Avec ma tete et

avec mon cceur j'ai compris qu'il existe
des Africains blancs, Africains a part en-

Dans une 6cole de Soweto, Patrice s'entretient avec deux professeurs.
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tiere, et qu'ils sont autant africains que les
noirs.

Florence: En Afrique australe, j'ai pris
conscience du fait que j'etais blanche. La pre
miere fois, c'etait a Atteridgeville, ville noire
des environs de Pretoria. Durant tout notre

sejour, j'ai constate combien etait repandue
chez les blancs une arrogance vis-a-vis des
autres races, arrogance dont ils ne sont sou-
vent pas conscients, et qui est tres subtile.
On s'y heurte en Afrique australe, certes,
mais je crois que cela existe chez tous les
blancs. Auparavant, quand je voyais un Sud-
Africain blanc, je lui mettais automatique-
ment une etiquette. Maintenant, bien que je
ne veuille pas justifier leur attitude, je prefe-
rerais dire que la plupart des blancs qui
seraient venus vivre dans ce pays auraient
adopte les attitudes que nous leur reprochons.
Je I'aurais fait moi-meme.

Je me suis mise dans la peau des Sud-
Africains et j'ai constate que j'etais comme
eux. N'importe quel blanc a en lui ces ger-
mes d'arrogance. J'ai alors commence a

m'identifier davantage a ce que les blancs
ont fait ou continuent de faire de destruc-

teur dans le monde. Cela m'a appris I'hu-
milite.

Au debut de mon sejour, je me disais :

« Je suis blanche, peut-etre, mais je suis fran-
faise ; je ne suis pas sud-africaine. » Or, aux
yeux des noirs, qu'on soit fran9ais ou anglais
ou n'importe quoi, on est blanc.

En meme temps, faire preuve d'humilite a
cause de ce que les blancs ont fait ne veut

pas dire qu'on doive battre sa coulpe pour
un rien. Apres tout, je n'ai pas choisi d'etre
blanche, ni de naitre en France.

L'experience qu'ont faite deux jeunes filles
de notre groupe. Hazel et Bulie, m'a passion-
nee. Hazel est une Sud-Africaine blanche ;
Bulie vient du Transkei et elle est noire.

Lorsqu'elle etait a I'universite, Bulie a fait

partie d'organisations noires qui pronaient

Pique-nique sur la route d'Umtata, la capitale
du Transkei. Les quatre minibus ont tous ete
pretes au groupe.

la violence. Elle etait remplie d'amertume en-
vers les blancs. Quand elle a rencontre un

blanc sud-africain qui a reconnu les torts de
sa race et qui s'est excuse aupres d'elle pour

I'arrogance et les prejuges qu'il nourrissait
envers les noirs, elle a change d'attitude.
Pour la premiere fois, elle a senti qu'elle pou-
vait faire confiance a un blanc.

Hazel, elle, a pris conscience de son esprit
de superiorite, qui faisait qu'elle croyait
toujours savoir ce qui etait mieux pour les
autres. Elle a rencontre un jour une femme
noire de Soweto qui I'a aidee dans cette prise
de conscience. Ce fut un choc pour elle de
voir cette femme libre de toute amertume

contre la race blanche. Chose etonnante.

Hazel et Bulie sont parvenues a une meme

vision pour leur pays. Hazel, blanche, grace
a une noire et Bulie, noire, grace a un blanc.

Gerard : Le fond du probleme n'est pas
la question de race, mais la nature humaine.
On croit qu'il faut choisir entre les blancs
et les noirs alors que le choix est entre ceux
qui acceptent pour eux-memes le changement
qu'ils attendent des autres et ceux qui ne I'ac-
ceptent pas.

L'Afrique du Sud est un monde en soi,
avec les metis, les Boers, les Anglais, les
Indiens. Quand on parle d'antagonismes en
tre blancs et noirs, on oublie que I'antago-
nisme entre les blancs d'origine anglaise et
ceux d'origine hollandaise est aussi profond,

sinon plus. «Si nous n'etions pas la pour
servir d'objet de discrimination, nous a dit

un metis, les blancs se battraient entre eux. »

Du fait que nous constituions une equipe
multiraciale, nous ne pouvions pas echapper
aux humiliations que ressentent les noirs.
Lors d'un voyage en minibus, nous avons

Florence a emporte
sa flute en Afrique du

Sud, pour accompagner
les chants de

L'heure du choix,

une presentation
musicale et scenique
faite par I'ensemble

du groupe. i



du nous arreter dans un hotel qui etait «ou-
vert a toutes les races », nous a-t-on dit. Les

deux membres noirs de notre groupe ont pas
se la nuit dans une chambre sale, situee dans

un petit batiment au fond de la cour, sans
bains ni electricite. C'etait tres humiliant,
d'autant plus que nous etions installes tres

confortablement.

L'un d'entre eux etait Conrad Hunte, an-

cien capitaine adjoint de Fequipe antillaise
de cricket, une personnalite tres connue dans
le monde du sport. II aurait pu profiter du
statut de blanc, etant etranger. Mais il a pre-
fere tenir compagnie a son ami sud-africain
qui, lui, n'avait pas le choix. Une fois dans
la chambre, ils ont prie. A ce moment, Con
rad Hunte n'a pu retenir ses larmes. Par la
suite, il nous a dit combien il considerait

que c'etait un privilege pour lui d'avoir par-
ticipe personnellement a ce que ressentent
et traversent les noirs d'Afrique du Sud.
Naturellement, nous avons vecu tout cela a

leurs cotes et partage ainsi intimement le
drame du pays.

Quant aux Sud-Africains blancs qui
voyageaient avec nous, ils nous ont dit que
c'etait la premiere fois qu'ils etaient confron-
tes directement a ce genre de situation, tant il
est vrai qu'ils vivent dans leur propre monde.

— Quel espoir nourrissez-vous pour I'ave-
nir des pays d'Afrique australe ?

Florence : Peut-etre que c'est la violence
qui va I'emporter. Mais on ne pent s'em-
pecher de voir une lueur d'espoir. Ces pays
traversent une periode tres dure. En meme
temps, ils peuvent montrer au reste du monde
qu'un changement est possible. Je suis sure
que dans des situations aussi critiques, tout
peut arriver, le meilleur comme le pire.

II y a des crises qui sont difficiles a evi-

ter. Je pense surtout a la Rhodesie. L'essen-
tiel, c'est de se preparer a I'avenir quel qu'il
soit; si ce n'est pas possible d'eviter la crise,
y faire face en pensant constamment a
I'avenir.

Quelqu'un a dit que I'Afrique australe
pourrait redonner la foi au monde — et il
ne s'agit pas du sens strictement religieux
du mot; apres avoir sejourne dans ces

pays, je suis tout a fait prete a le croire.
Le travail du Rearmement moral ne con-

siste-t-il pas a planter ce que quelqu'un a ap-
pele des «bombes spirituelles a retarde-
ment», sans chercher a savoir quand elles

eclateront ?

Frederic: Les gens qui nous ont invites,
qui appartiennent a toutes les races, for-
ment un groupe important, bien que minori-
taire. Ils se battent pour ce qu'ils sentent etre
juste et, qu'ils reussissent ou non a eviter
I'explosion de violence que souhaitent d'au-

A Salisbuty, en Rhodesie, M. Joshua Chinamano, un des dirlgeants natlonalistes, accuellle
Frederic et ses camarades.

tres minorites, je veux me ranger a leur cote,
je veux faire ce que je peux pour les aider.

Gerard : Ce voyage nous a permis de tisser
des liens personnels de vraie amitie avec ceux
que nous avons rencontres ou avec qui nous
avons travaille jour apres jour.

Je pense aussi aux delegations multiracia-

les d'Afrique du Sud qui sont venues ces
dernieres annees dans nos pays, essayant
d'apporter une solution a nos propres pro-
blemes ; I'une d'entre elles s'est rendue recem-

ment en Irlande du Nord. Ces Sud-Africains

noirs et blancs n'avaient pas besoin de dire
aux Irlandais ce qu'ils devaient faire. Ceux-
ci n'avaient qu'a entendre leurs histoires de

reconciliation pour tirer leurs propres con
clusions. Ce n'est done pas une idee en Fair
de penser que I'Afrique australe peut des a
present, sans meme avoir trouve de solution

a ses problemes, etre une source d'espoir et

d'inspiration pour le reste du monde. Pour
moi, le but de Faction du Rearmement moral

en Afrique du Sud n'est pas la reconcilia
tion des races en soi. Comme on Fa vu dans

le cas de Funiversite de Rhodesie, il ne suffit

pas de placer les gens sur un pied d'egalite. II
faut que chacun se donne a la reconstruction
et au rearmement moral du monde entier. La

reconciliation est alors un don qui vient par
voie de consequence.

— Qu'avez-vous ressenti en tant que ci-

toyens d'une ancienne puissance coloniale ?

Gerard : Ln tant que Frangais, je trouve
que notre attitude precede souvent d'un com-
plexe de culpabilite, qui vient de ce que nous
n'avons pas fait face a nos propres erreurs.

a tout ce que nous avons fait dans le passe en
Afrique meme et qui n'est pas tres reluisant.
Plutot que de reconnaitre nos fautes, nous

preferons critiquer de loin, jeter la pierre.
Cela, les blancs, meme s'ils sont eux-memes

dans leur tort, le ressentent profondement.

Florence : Les gens n'etaient pas tant inte-
resses par le fait que nous etions Lran-
fais que par le fait que nous formions un
groupe de jeunes venus de treize pays diffe-
rents et que nous nous interessions a eux. Car
beaucoup de gens se sentent isoles la-bas,

surtout parmi les blancs.

Frederic : Un noir m'a confie un jour:
« L'Occident nous dit qu'il faut trouver des
voies pacifiques pour resoudre nos proble
mes, mais ne fait rien pour nous aider, alors
que les gens de FLst nous fournissent des
armes. » C'est vrai, nos pays n'ont pas de
contre-proposition a faire en reponse a ceux
qui les encouragent a recourir a la violence.

Quant a nous, nous etions venus pour par-
tager nos experiences. Nous avions quelque
chose a dire.

— Quelles conclusions personnelles avez-

vous tire de votre voyage ?

Frederic : Ce sejour a provoque un change
ment de toute ma mentalite, de toute ma

fafon de voir le monde. J'ai aussi appris a
etre davantage sensible aux besoins des gens.

Je m'en suis aperqu dernierement lorsque je

suis retoume voir mes amis a Tours, ou je

suis etudiant. J'ai aussi appris a etre plus
clairvoyant sur mes propres mobiles, c'est-
a-dire a choisir entre les bons et les mauvais.

Pour moi, cela a ete le debut d'une reflexion
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A Umtata, Gerard et son ami portugais Luis Marques aldent leurs hotes africains a ramener
un mouton au bercail.

plus approfondie sur ce que j'ai a dire aux

gens, au monde, sur les cholx a falre, au lieu

de me perdre dans les revasseries. Le point
de depart, c'est de savoir quel but on pour-
suit.

En Rhodesie, beaucoup de blancs nous
disaient: « Quand la regie de la majorite sera
appliquee, 11 y aura, apres le conflit entre
noirs et blancs, un conflit des noirs entre

eux ; ils se disputeront le pouvoir a cause
de leurs rivalites tribales. » Je pense pour ma
part que ce sont surtout des rivalites per-
sonnelles. Cela me fait penser aux rivalites
politiques en France. Chez nous, cela occupe
la presse et les esprits, cela excite les pas
sions, mais la-bas, ces memes evenements

pourraient provoquer la guerre civile. J'y vois
un defi aux hommes politiques franpais qui
ne pensent qu'a leurs ambitions personnelles.

Patrice : Ce sejour m'a ouvert les yeux sur
le reste du monde. Quand on se bat dans son

petit coin, on ne se rend pas compte qu'il
y a des gens, a des milliers de kilometres

de distance, qui se battent pour la meme
cause et qui ont le meme engagement. J'ai
pris conscience du fait que hous formions
une equipe mondiale.
De plus, le fait d'etre en groupe a ete

un avantage parce que cela nous a permis de
rencontrer des gens en haut de I'echelle, mais

aussi en bas. Autrement, nous n'aurions pas
ete autorises, par exemple, a rencontrer les
habitants des villes africaines de Soweto et

d'Atteridgeville.

Florence : II y a deux points sur lesquels
je crois avoir profondement change. Avant

de partir, j'etais plutot indifferente a I'Afri-
que. Je ne comprenais rien aux problemes
de ce continent. Une fois sur place, je me
suis ouverte progressivement, specialement
en Rhodesie, a tel point que je me suis de-
mandee, a un moment donne, si je n'allais
pas y rester. Pour plusieurs raisons, cela ne
s'est pas fait, mais j'en etais arrivee a etre
heureuse de rester comme de rentrer en

Europe.

Cela m'a fait prendre conscience de ce
qu'il y a derriere les mots servir et aimer un
pays qui n'est pas le sien. Ce n'est pas evi
dent, mais, au prix d'un effort, cela peut etre
formidable et enrichissant. On apprend alors
beaucoup sur son propre pays et sur son
propre continent.

Envisager de rester en Rhodesie a ete un
test pour voir si j'etais vraiment prete a
n'importe quoi et m'a fait comprendre ce que
represente un engagement personnel. J'ai pris
conscience des motivations qui me diri-
geaient et cela m'a permis de faire tomber
des barrieres interieures qui protegeaient en
core certains domaines de ma vie.

Independamment du Rearmement moral,

j'ai aussi mieux compris ce que cela signifie
de vivre pour une ideologic. C'est croire suf-
fisamment a une idee pour lui donner son
temps, son energie, ses plans d'avenir, ses
ressources, ses relations, quel que soit le re-
sultat final.

Gerard : La vie entre nous n'etait pas fa
cile tous les jours. Des Franqais ne s'enten-

dent pas necessairement bien avec des An
glais ou des Americains ou d'autres. Tous

les problemes qui surgissaient entre nous,
qu'il nous fallait bien resoudre au fil des
jours, correspondaient exactement aux pro
blemes des pays dans lesquels nous nous
trouvions. Notre seule autorite venait de

notre capacite a resoudre ces difficultes.

(Fropos recueillis par Philippe Lasserre et

Jean-Jacques Odier.)

Un chiffre rond

Les frais de voyage du groupe dont fai-
saient partie ces quatre Franpais ont ete
couverts par plusieurs centaines de dons,
souvent fort modestes. « Les gens nous
posaient constamment la question, raconte
Gerard, et cela les a toujours beaucoup
touches de savoir que notre expedition
avait ete financee par des gens de condi
tion tres humble.»

Patrice nous a egalement relate une
experience singuliere qu'ils ont faite dans
une eglise: «Un dimanche, tout notre
groupe a ete invite a participer au service
religieux dans une eglise d'Atteridgeville.
C'etait la premiere fois que cette commu-
naute recevalt un groupe comme le notre.
L'amblance des eglises africaines est tout
a fait differente de celle de nos eglises.
Le service dominical est plutot un moment
oil les gens se rejouissent d'dtre ensemble:
ils chantent, Ils dansent, ils sont vraiment

gais, ils oubllent tous leurs soucis.
» Au milieu du service il a ete decide

de faire une quete. Nous avons vu les gens

s'avancer, ranges apres ranges, vers I'au-
tel en dansant, en frappant dans leurs
mains, puis deposer leur obole, tout cela
dans une atmosphere extraordinaire. Apres
quoi trois hommes ont compte I'argent :
cela faisait vingt « rands » et quelques cen
times '. Le pasteur a dit alors : Cela ne
suffit pas et on ne s'arretera que quand
on arrivera a un chiffre rond, sans cen

times. Ils ont recommence trois ou quatre
fois, jusqu'a ce qu'ils soient parvenus a
quarante-quatre rands exactement.

» Ils ont alors decide de nous donner le

produit de cette collects. En nous remet-
tant I'argent, un des participants nous a
dit : On ne fait pas pa pour vous payer,
mais parce qu'on veut contribuer a votre
action. Je n'aurais jamais cru que, de men
vivant, j'aurais pu voir des blancs et des
noirs et des gens de tant de pays diffe-
rents se retrouver ainsi ensemble. »

' Un rand vaut environ 6 francs franpais
ou 3 francs suisses.



CAUX:

Une exposition
du peinfre
suedois

JOEL MILA

Instantane pris lors du vernissage. A gauche, face a robjectif, Joel Mila. Derrlere lui, deux
esquisses d'une Creation, pelnture murale figurant dans I'eglise de Skallsjo.

Heureuse initiative que celle d'inviter le
peintre Joel Mila, de Goteborg, a presenter
quelques-unes de ses oeuvres dans les salons

du Grand Hotel a Caux. II s'agit principale-
ment d'esquisses et de cartons qui ont servi
a la realisation de fresques dans une tren-
taine d'eglises scandinaves. On trouve aussi
des elements de vitraux, des huiles, des

dessins.

L'exposition, qui dure jusqu'au 2 aout, a
ete organisee par I'artiste peintre Jeanne

Sigg, de Zurich, qui, depuis dix ans, rassem-
ble chaque ete a Caux des oeuvres de peintres

et de sculpteurs contemporains.
Joel Mila etait present au vernissage, le

dimanche 10 juillet. C'est M. Werner Stauf-
facher, professeur de litterature allemande a
I'universite de Lausanne, qui a ouvert l'expo
sition. II a dit notamment:

« L'art n'est pas un succedane de religion,
du moins il ne doit pas I'etre. Mais l'art
est issu des memes sources dont est issue la

Esqulsse de
La prophetle d'Esai'e,

qui fait partie, dans
i'eglise de Skaiisjd
(Suede), d'une serie
de peintures muraies
representant divers
passages de ia Bible.

religion. Et il retourne a sa source s'il com-
prend bien son role. L'art parle de Dieu et
Dieu parle a travers l'art. II est I'expression
du plus profond silence interieur et, en
meme temps, de la plenitude des choses exte-
rieures, de la plenitude des choses que Dieu
a creees : couleurs et formes, mouvements

et espaces, contrastes et harmonies.
» Joel Mila a mis son art d'une fapon tout

a fait particuliere au service de Dieu. II
raconte les histoires de Dieu et il les ra-

■conte pour ceux qui, dans son pays, cher-
chent le contact avec Dieu dans les eglises.

» Dans ces tableaux se manifeste tout un
heritage culturel et artistique, a poursuivi
le professeur Stauffacher. On y retrouve la
pelnture byzantine et avec elle, dans les visa
ges, dans les attitudes, dans les yeux, Giotto,
dont Joel Mila m'a dit tout a I'heure qu'il
aimerait etre accueilli par lui quand il ira au
paradis. Mais on y perpoit aussi les Fran^ais
du XX<^ sitele dont Joel Mila a ete I'eleve a
Paris : Andre Lhote et Othon Friesz, dont
on reconnait l'art des couleurs. Enfin, le Fin-
landais Lennart Segestrale avec lequel il a
peint la fresque de la salle a manger de Caux.

» Mais, par-dessus toutes ces choses heri-
tees et apprises, il y a le genie propre de Joel
Mila : une conjonction de I'ordre spirituel
et de la vitalite. C'est ainsi que Ton volt dans
chaque tableau les lignes de force rayon-
ner a partir de I'endroit ou se manifeste la
presence divine. Mais c'est un ordre qui ne
nuit pas a la vie. Joel Mila a le courage de
mettre les formes en mouvement, de juxta-
poser des contrastes. C'est ainsi que la vie et
I'ordre se marient, comme dans notre propre
existence, ou I'ordre ne doit pas nuire a la
vie et ou la vie ne doit pas detruire I'ordre. »



L'experience indienne
M. et M""® Rajmohan Gandhi evoquent aCaux

les epreuves des annees d'autoritarisme
et les problemes nes du retour a la democratie

Comment reagit-on lorsque son pays
est soudain livre a la dictature, quo Ton
est arrete par la police, que la presse
est muselee ? Lots d'une des toutes pre
mieres seances de la conference de

Caux, Rajmohan Gandhi, editoriaiiste de
i'hebdomadaire indien HImmat, et sa
femme Usha ont relate les evenements

« L'homme est a la fois corps et esprit, a
declare M. Gandhi. Lorsque nous portons un
fardeau sur les epaules, nous esperons pou-
voir nous en debarrasser au plus vite. Le
sentiment qui a domine nos esprits ces deux
dernieres annees a ete celui d'un grand far
deau. Neanmoins, nous sentions que le but
de vie de beaucoup d'Indiens devenait tres
clair. Nous avions un grand objectif com-
mun : retrouver la liberte.

» Revenons-en aux faits. Le 12 juin 1975,
la Cour Supreme d'Allahabad prononpait un
jugement selon lequel I'election de M"";
Gandhi au parlement (en 1971) etait illegale
parce qu'elle avait recouru a la corruption
pour se faire elire. Mais M">e Gandhi pouvait
faire appel a la Cour Supreme federate. »
En Inde, il existe une convention tacite

selon laquelle tout depute reconnu coupa-
ble de corruption perd son poste et doit re-
noncer a se presenter aux elections pendant
six ans. Gandhi elle-meme a ordonne

a certains ministres tombes sous cette accu

sation de demissionner. Cette fois-ci ce fut
la presse, y compris Himmat, qui a reclame,
mais en vain, la demission de Gandhi.

Et dans la nuit du 25 au 26 juin 1975, elle fit
proceder d des milliers d'arrestations, musela
la presse et la radio. Par la suite, plus de
200 000 personnes etaient arretees sans in
culpation, 100 000 incarcerees sans jugement.
A I'occasion de I'anniversaire de la mort

du Mahatma Gandhi, Rajmohan Gandhi, sa
femme, sa sceur et son frere etaient venus
assister a une reunion de prieres au Rajghat,
le mausolee erige a Delhi a la memoire du
liberateur de I'lnde, avec certains veterans de

qu'lls ont vecus et les luttes qu'ils ont

menees durant I'^tat d'urgence et au len-

demain de la victoire des forces demo-

cratiques. Nous reproduisons ci-dessous,

en exclusivite, la plus grande partie de

leur intervention et de leurs reponses aux

questions qui ont suivi.

la lutte pour I'independance. L'un d'eux,
M. Kripalani, age de 90 ans, s'appretait, com-
me c'est I'usage, a dire quelques mots, lorsque
des policiers casques, armes de batons et de
boucliers, firent irruption dans le lieu sacre,
le forcerent a s'interrompre et sommerent les
300 personnes presentes de s'en aller. « Nous
n'avons eu que quelques secondes pour deci
der ce qu'il fallait faire, partir ou rester, ra-
conte Usha Gandhi. II nous sembla impor
tant que nos amis et les membres de notre

famille sachent ce qui s'etait passe; ma
belle-sceur et moi devious done partir. » Une
douzaine d'hommes furent arretes dont
Rajmohan et son frere, sans qu'on sache pour
combien de temps.

« Nous avons ete amends au poste de po
lice, reprend Rajmohan Gandhi. Ce n'etait
pas encore la vraie prison. Nous pensions

que nous serious detenus pour une duree
indeterminee comme cela etait arrive a un

grand nombre de personnes. Par groupes de
deux ou trois, nous fumes introduits dans

une piece. Nous y etions bientot une dou
zaine, plus deux ou trois policiers d'un age
apparemment avance, qui etaient complete-
ment epuises. II n'y avait pas assez de bancs
pour tout le monde, et, en toute franchise,

j'eprouvais une grande compassion pour l'un
des agents de police, un homme particuliere-
ment age, qui avait Fair terriblement fati
gue ; aussi, je n'eus qu'une pensee: me
lever et lui dire: « Prenez done ma place,
vous etes beaucoup plus fatigue que moi. »
Je n'ai pas eu de mal a Ten convaincre, il
s'assit, je me suis place debout pres de lui,
et nous avons echange quelques mots.

» Peu de temps apres, tout le monde fut
emmene, soit individuellement soit par grou-
pe de deux; on nous a gardes, mon frere et
moi, pendant quelque temps encore, puis,
deux heures et demie plus tard environ,
I'ordre venait qu'on nous relache.

» Sans que nous ayons le moyen de le veri
fier, il semblerait que c'est le premier minis-
tre lui-meme qui aurait donne I'ordre de
nous liberer.

» Nous n'avons trouve et ne trouvons a

cela qu'une seule explication : la nouvelle de
I'arrestation de deux petits-fils de Gandhi
le jour de I'anniversaire de sa mort et de-

vant son mausolee a Delhi ne pouvait en
rien accroitre la popularite du regime aux
yeux du reste du monde.

» Une fois Mbere, il me sembla qu'il fal
lait faire un compte rendu detaille de ce qui
s'etait passe. Ce que nous avons fait, dans
Himmat, en termes objectifs, precis, sans
gros titres; pourtant c'est a la suite de ce
recit que le journal a connu de grandes diffi-
cultes et que les mesures contre lui se sont
multipliees.

»La presse mondiale nous a ete d'un

Rajmohan et Usha Gandhi
a leur depart de Caux.



grand secours. En fin de compte, quand M™<=
Gandhi a ordonne les elections, c'etait du,

au moins en partie, au fait que la presse
Internationale n'avait jamais cesse de faire

allusion a la situation defavorable qui pre-
valait en Inde.

» Quant a M. Kripalani, nous I'avons revu
souvent depuis. Un ami australien, qui lui
avait rendu visite lors de I'etat d'urgence,

a dit de lui qu'il etait comme un esprit desin-
carne, un esprit sans corps. II etait si menu,
si frele, qu'on avait peur de le faire tom-
ber d'un souffle. Mais son ardeur, sa con-

fiance en I'avenir etaient telles que lorsque
mon ami australien lui a demande : « Quelle

a ete la periode la plus heureuse de votre
vie?», il repondit sans hesitation: « Mon
sejour en prison lorsque nous luttions pour
nous liberer des Anglais. » Bien entendu, il
regrettait beaucoup de ne pas avoir ete arrete
pendant I'etat d'urgence !

» Parmi les autres personnalites qui ont
joue un role important durant ces deux der-
nieres annees, il faut mentionner Jayaprakash
Narayan, aussi appele J.P. II a aujourd'hui
77 ans. Lors d'un sejour en Amerique pen
dant la periode de la depression, il avait
adhere au marxisme. Plus tard il devait ral-

lier le mouvement pour la liberte et s'y illus-
trer. Deux conceptions s'affronterent alors
en lui: d'une part celle du marxisme, d'autre
part celle de la revolution morale et spiri-
tuelle que Gandhi symbolisait a ses yeux.
Progressivement il opta pour cette derniere,
tout en essayant de combiner les deux. Ces
demieres annees, il a lutte en faveur d'une

ligne de conduite plus nette: plus de jus
tice, plus d'honnetete, un sort meilleur pour
les opprimes de I'lnde. II est devenu un grand
heros. Et c'est cette popularite, et Faction
qu'il avait entreprise qui a incite M™^
Gandhi, parmi d'autres raisons, a proclamer
I'etat d'urgence. II fut I'un des premiers a
etre arrete et il est tombe tres malade en

prison, au point que certains ont soutenu
qu'il n'avait pas ete soigne correctement et
qu'on lui avait deUberement inflige un mau-
vais traitement. Relache en novembre 1975,
apres six ou sept mois de captivite, on aurait
dit qu'il sortait de la chambre de torture.
J'etais convaincu qu'il ne survivrait pas.
Mais, miracle, son etat s'ameliora. La meme

chose est vraie de Morarji Desai, notre pre
mier ministre, age de 82 ans, qui a ete em-
prisonne durant 19 mois et a connu de lon-
gues periodes de detention solitaire. Com
ment ce dernier a-t-il pu survivre, sortir de
prison et devenir premier ministre ? C'est une
question que nous nous posons tous. Ainsi
des hommes freles, parfois proches de la
mort, n'ont pas ete emportes tandis qu'ont
echoue des hommes vigoureux, qui dispo-

saient de la force. Les faibles ont confondu

les forts. )>

« A cause de la censure, Himmat ne pou-

vait rien dire d'important sur la situation.
Fallait-il en continuer la publication ? Une
declaration fut envoyee a nos amis etrangers

pour qu'ils puissent annoncer, le cas echeant,
I'arret de la publication du journal en en
donnant les raisons. Lors d'une ultime reu

nion, le sentiment grandit en nous que Him
mat devait continuer, mais sans que chaque

ligne soit soumise a la censure avant I'im-
pression, ce qui etait autorise. Himmat de-
vint bientot le seul journal disant la verite,
et lu dans les prisons, notamment par ceux

qui allaient devenir les deputes du parti
lanata. Le gouvernement ordonna ensuite a
plusieurs imprimeurs de refuser de travailler
pour Himmat. La redaction reussit alors, par
voie d'annonce, a rassembler I'argent qu'il
fallait pour acheter sa propre machine a
imprimer. 600 personnes ont ainsi contribue
a cet achat.

» Lorsque j'ai vu, il n'y a pas longtemps,
le premier ministre Morarji Desai, je lui ai
demande : « Pensez-vous que M. Chavan,
(president du parti du congres au parlement)
soit pret a cooperer avec vous ? » — « C'est
moi qui coopererai avec lui», m'a-t-il re-
pondu. Selon lui, c'est le gouvernement qui
doit rechercher la cooperation et non pas
I'opposition.

» Si je n'avais pas ete dans I'opposition
moi-meme durant un certain temps, ajouta
M. Desai, je n'aurais jamais appris cette
le9on.» Le resultat de cette cooperation
a ete le choix fait en commun par le Janata
et le Congres du candidat a la presidence
de la Republique.

» Des elections provinciates ont eu lieu
en Inde apres les elections parlementaires de
mars et la encore le Janata a recueilli la

majorite des voix dans toutes les provinces,
sauf deux — le Bengale occidental ou ce sont
les communistes qui I'ont emporte; et le
Tamil Nadu, au sud. J'en ai parle a M. Desai
qui m'a declare que la defaite dans ces deux
provinces etait une bonne chose en soi. « Si
nous I'avions aussi emporte dans ces regions,
a-t-il dit, nous en aurions tire une grande va-

nite. » Ainsi, meme le premier ministre nous
apporte le temoignage de son humilite et de
son desir de reflexion a I'ecoute de sa

conscience. »

Q : Durant la periode d'etat d'urgence en
Inde, il existait un objectif commun. Quel
est-il aujourd'hui ? L'unite du nouveau gou
vernement qui regroupe tant de partis divers
durera-t-elle ?

R : Ces hommes politiques ont une bonne
raison de rester unis: a moins de garder

i

l'unite, ils perdront le pouvoir. Cela compte
beaucoup pour eux. De plus il se sont fixe
un but commun constructif. Mais a mon avis,

I'objectif national devrait etre une nouvelle

ethique, une nouvelle attitude en face de la
vie. Ce qui se traduit par une nouvelle atti
tude envers le travail, une guerre resolue a

I'oisivete. Bref, cette ethique nationale devrait
permettre de reduire considerablement, sinon
de faire disparaitre, I'injustice et la pauvrete
en Inde. Evidemment un objectif plus vaste

serait que I'lnde serve I'humanite, qu'elle
contribue a la vie des autres pays ; mais rares
sont encore ceux qui le comprennent.

Q: Comment la victoire electorale du
Parti Janata a-t-elle ete possible, alors que ses
chefs et ses candidats sortaient a peine de
prison et que les moyens financiers, la presse,
la radio, la television et les autres moyens

d'information etaient aux mains du gouver

nement ?

R : Pour le peuple indien, le choix etait
tres clair. On reste etonne que Dieu ait fourni

a chaque etre humain un mecanisme inte-
rieur qui le rend capable de distinguer le bien
du mal, la verite du mensonge. La propa-
gande de la radio et de la television natio
nals n'a pas deteint sur eux. Personne n'etait
dupe. En realite les seuls qui y croyaient
etaient les dirigeants du gouvernement. Les

gens du peuple avaient pris I'habitude de fer-
mer la radio a I'heure des nouvelles. Pour-

tant, a I'oreille de certains, ces programmes

etaient une musique agreable ; ils avaient le
sentiment que leur popularite augmentait.
C'est pourquoi ils deciderent de proceder a



des elections. La victoire du parti Janata est
sans doute aussi due aux emissions des radios

etrangeres, qui jouerent un role considerable,
line correspondante americaine nous a

raconte qu'elle se trouvait en pleine campa-
gne pour faire un reportage avant les elec
tions : elle constata qu'on I'accueillait partout
a bras ouverts. Voyant qu'elle etait etran-
gere, les villageois lui demandaient: « Vous
etes de la BBC ? de la Voix de I'Amerique ? »
Elle devait dire que non, mais ils n'en res-
taient pas moins chaleureux et enthousiastes
d'avoir rencontre un joumaliste etranger.

Q : A quels signes reconnalt-on, lorsqu'on
vit dans une societe democratique, que la
liberte est menacee ?

R : Le premier signe a guetter est I'amour
excessif du pouvoir. Le parti du Congres,
durant sa longue histoire, a subi plusieurs
scissions, mais il etait ne d'un grand mou-
vement national. L'erreur qu'il a commise est
double : d'abord, Gandhi aimait trop le
pouvoir, ensuite le reste du parti lui etait
trop soumis.

Le deuxieme signe est le refus de toute

critique. Un dictateur, surtout s'il reussit, ne
cesse de parler des manquements de la de-
mocratie, qui sont nombreux. La montee de
la violence, le chantage des egoismes, qu'ils
soient issus du camp capitaliste ou du camp
syndical, I'agitation, I'anarchie sont aussi des
elements qu'un dictateur peut utiliser a son
profit pour se rendre populaire et pour faire
appel aux forces qui, dans le coeur de cha-
que etre, aspirent a la mort de la democratic
et a I'instauration de la dictature.

Q : Comment definiriez-vous I'objectif du
journal Himmat apres que, dans une certaine
mesure, il a contribue d la victoire du

Janata ?

R : Himmat devra combattre pour I'ave-
nement en Inde d'une nouvelle ethique natio-
nale, d'une nouvelle echelle des valeurs.

L'Inde est devenue le symbole du passage de
la dictature a la democratic; elle doit don-

ner maintenant la preuve que la democratie
fonctionne. L'honnetete, le desinteressement

et le travail doivent devenir des composan-
tes de la vie indienne.

Q : A I'etranger on avait le sentiment que
le pouvoir judiciaire ne s'est jamais laisse
intimider. Est-ce exact ?

R : Oui, c'est un point important. On peut
dire qu'en general la presse a capitule. Elle
ne merite aucune louange. Mais les tribu-
naux, eux, ont eu une attitude plus ferme.
Les verdicts qu'ils ont prononces pendant
I'etat d'urgence ont ete souvent courageux,
toujours tres utiles.

Q : Pourriez-vous illustrer I'importance de
la fusion de tous les partis qui constituent
maintenant le Janata ?

R : La fusion a eu lieu le 1" rnai 1977.

Tous ces partis ont derriere eux un long passe
de luttes et chacun represente une institution
qui s'est construite au fil des annees. Vous
savez la fierte que tirent de leur passe les
institutions ou les mouvements importants.
Pourtant, ils fusionnerent quand il le fallut.
Dans les quatre partis principaux, il n'y eut
pratiquement personne pour s'opposer a cette
fusion. Cela prouve qu'ils sont disposes a sa-
crifier leurs interets. Pour beaucoup ce fut
une grave decision, ce qui est un signe encou-
rageant pour I'avenir.

Q : Le parti du Congres a-t-il procede d
une revision de son role et de ses objectifs ?
Est-il pensable qu'il devienne un parti d'oppo
sition valable, face au Janata ?

R: Deux tendances composent aujourd'hui
le parti du Congres. La premiere aspire a
une revision. Certains dirigeants ont emis
publiquement I'opinion qu'ils avaient eu tort
de faire pression sur Gandhi pour
qu'elle garde le pouvoir, quand de I'avis gene
ral elle aurait du demissionner puisque la
Cour Supreme la condamnait — et je suis
d'accord avec eux sur ce point. C'est pour-
quoi ils veulent donner a leur parti une nou
velle orientation. D'autres pensent, par
contre, que malgre I'echec qu'elle a subi,

Gandhi represente leur plus fort atout
et qu'il faut tout mettre en ceuvre pour ne pas
perdre la chance qu'elle represente. Une scis
sion est tout a fait possible. II se peut aussi
qu'il y ait un replatrage des fissures, pour

regagner la popularite en presentant une
facade unie. A mon avis, si le parti du
Congres avait assez de courage pour recon-
naitre ses erreurs, il deviendrait un puissant
parti et il se pourrait meme qu'il revienne
au pouvoir. Pour I'instant ce n'est pas le cas.

Q : En Occident, nombreux sont ceux qui
invoquent la surpopulation de I'Inde pour jus-
tifier le recours d I'avortement, d la pilule,
etc. Qu'en pensent les Indiens eux-memes ?

R : A mon avis, le meilleur controle demo-

graphique, c'est la decision prise par chaque
couple de se controler lui-meme. Je suis

persuade que c'est la le procede le plus eco-
nomique, le plus rapide et le plus efficace.
Ne me demandez pas toutefois de diriger une
campagne contre le controle des naissances

en Inde. II s'agit la d'une question que nous
devons repenser entierement. Une politique
de controle demographique comporte des
risques considerables; il n'y a qu'a voir ce
qui s'est passe recemment quand des celiba-
taires, des jeunes gens et des personnes agees
ont ete soumis a la sterilisation obligatoire ;
des centaines d'entre eux sont morts a la suite

d'interventions maladroites. Evidemment on

peut penser que la mort de quelques centai
nes d'individus n'a rien de catastrophique,
statistiquement parlant, alors que des mil-
liers d'autres restent en vie. Mais a-t-on pense
aux families des disparus ?
Le choix doit souvent se faire entre deux

solutions comportant chacune leur part de
risques. Mais je suis conscient du fait qu'en
Inde, comme en Occident, certains esprits
s'emparent de la question de I'avortement et
ne parlent du controle demographique que
pour favoriser le relachement des valeurs
morales.

Q : Le combat pour la liberte est-il de
nature politique ou morale ? La tache du
Rearmement moral pendant I'etat d'urgence
differait-elle de ce qu'elle est en temps nor
mal ?

R : Le combat pour la liberte est un com
bat permanent. Quand nous avons du lutter
pour celle-ci, jamais nous n'avons senti qu'il
s'agissait d'une nouvelle etape. Nous n'avons
jamais senti qu'il fallait changer de vitesse.
Nous avons persevere, en essayant de nous
laisser guider. Se laisser guider exige souvent
que Ton decide rapidement de la conduite a

suivre. On n'a pas toujours le temps d'ecrire
a tous ses amis, de reunir toute une equipe,
avant de finalement decider. N'oublions pas
que le combat pour le Rearmement moral
continue, meme sans etat d'urgence. Alors le
combat pour la liberte ne nous semblera pas
different.



%^rmeme»t moirat

Australie

M. Reg Blow, responsable d'une coopera
tive aborigene, a convoque au mois de juin,
dans la maison du Rearmement moral a Mel

bourne, quatre-vingts de ses compatriotes
pour etudier un certain nombre de problemes
auxquels sont confrontes les aborigenes. Ces
problemes sont normalement du ressort des
comites regionaux crees recemment. Mais,
estime M. Blow, encore faut-il creer le climat

dans lequel ces comites peuvent fonctionner.
« Les principes moraux d'honnetete, de de-
sinteressement, de purete et d'amour nous

aideront a reussir », dit-il. M™= Tucker, prin-

cesse aborigene, affirma son attachement a
la terre australienne et posa la question:
« Que faisons-nous pour corriger les erreurs
et eliminer I'amertume et la haine ? » Le

descendant d'un colon australien, profonde-
ment attache lui aussi a son pays, a demande
pardon aux aborigenes pour I'indifference
qu'il leur avait temoignee et s'engagea a
reparer les erreurs passees.

Un representant de la minorite lapone en
Suede, present a cette rencontre, a encourage

les aborigenes a transmettre aux blancs leur
sens du sacre et a se preoccuper de I'Australie
tout entiere.

A la demande d'une deleguee aborigene,
d'autres reunions de ce type auront lieu pro-
chainement.

diplomatique et les hauts fonctionnaires du
pays, avec leurs families, a venir entendre
ces recits chez lui.

La meme semaine, un parlementaire,
M. Aussie Malcolm, invita tous les deputes
maoris et blancs a rencontrer a la Chambre

ce groupe du Rearmement moral qui vient
de faire une tournee de cinq mois dans les
deux iles du pays.

Philippines

Nouvelie Zeiande

La region dite « du bol de riz », dans I'ile
de Mindanao, a ete recemment devastee par

un seisme et un raz de maree. Soucieux de

redresser la situation economique, aggravee
en outre par les heurts entre le Front de
Liberation nationale musulman MORO et

le gouvernement, des responsables civils et
religieux ont pris I'initiative de cinq journees
de rearmement moral destinees a reinsuffler

au pays la discipline necessaire. En presence
de I'imam, de I'archeveque, de representants
de la jeunesse et de la police, d'anciens rebel-
les ayant beneficie de la recente loi d'amnis-
tie, le maire de Cotabato ouvrit la session

intitulee « Nous devons choisir entre la ven

geance et le pardon, la destruction et le pro-
gres, la voix des fusils ou celle de Dieu ». Un
jeune musulman parla de I'amertume qu'il
avait nourrie pendant cinq ans envers les
Chretiens, qui avaient brule son village,
forfant ses parents ages et malades a vivre
dans un denuement total; 11 fut amene a

renoncer a cette amertume par la fafon de

vivre d'un de ses professeurs Chretiens.

Figaro, Ouest-France, La Republiqiie du
Centre, Le Republicain Lorrain. Dans son
emission du dimanche matin sur France-

Inter intitulee L'Oreille en coin, Maurice

Horgues a lu des extraits du message en les
commentant.

La declaration a en outre ete envoyee per-
sonnellement au president de la Republique,
aux membres du gouvernement, aux deputes

et aux senateurs.

L'emission televisee qui a ete consacree au
Rearmement moral le 24 juin (Tribune libre,
FR3), et dont la diffusion a coincide avec la

publication du message, a suscite plus d'une
cinquantaine de lettres de telespectateurs.
Une dame de la region parisienne ecrit: « Je
sais depuis longtemps que la seule revolution
efficace et qui aidera a « changer la vie »
(comme disent certains) durablement, est

celle, permanente, que chacun et chacune
exercera sur soi, de I'interieur. Je sais aussi

que la seule liberte qui merite d'etre reven-
diquee est celle qui exclut tout marchandage,
toute compromission, toute faveur; et que
pour cette liberte, il faut combattre: soi-
meme contre soi-meme...

« Jusqu'a ces jours derniers, bien que sa-
chant etre dans la bonne direction, je me

demandais s'il me serait possible, un jour, de
rencontrer d'autres personnes avec qui par-
tager mes aspirations. J'ignorais I'existence
du Rearmement moral... »

Une lyceenne du departement du Jura
exprime le sentiment d'inutilite qu'eprouvent
souvent les jeunes et son hesitation devant

un engagement politique. Puis elle ajoute:
« Je prefere done m'interesser a I'homme lui-
meme, comme il en est question dans le Rear
mement moral (...). Ce que j'ai apprecie dans
votre emission, c'est essentiellement la fa?on
simple que vous avez adoptee pour parler.
En effet, cette fa9on etait a la portee de tout
le monde. »

Une telespectatrice de Nice ecrit: «Je
suis enthousiasmee d'apprendre par votre
emission que d'honnetes gens se dressent
enfin pour essayer de sauver notre civilisa
tion a bout de souffle par le seul remede
possible : la reforme complete de la menta-
lite de chacun. Bravo ! »

Lors d'une reception organisee sur le the
me de la reconciliation souhaitee par la Reine
Elizabeth II, a I'occasion des 25 ans de son

regne, un groupe multiracial du Rearmement
moral, representant neuf pays d'Asie et du
Pacifique, a fourni des exemples concrets de
reconciliation entre conjoints, generations et
races. L'ambassadeur d'Egypte en Nouvelie
Zeiande fut si emu qu'il invita tout le corps

France

Le message qu'une centaine de Eranjais
ont adresse en juin a leurs compatriotes (voir
notre dernier numero), a ete reproduit en
totalite ou en partie par Le Monde, Le

Maite

Les habitants de I'ile de Malte peuvent lire

le Livre noir et blanc dans leur langue depuis
le mois de juin. Ce manuel a ete tire a
5000 exemplaires.
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Ouverture des rencohtres

de Caux

CONDITIONS i

DU DIALOGUE NORD-SUD
La conference d'6t6 du R^armement

moral s'est ouverte a Caux lors du week

end des 9 et 10 juillet par une session
speciale consacree aux conditions du
dialogue Nord-Sud, en presence de 350
personnes de nombreux pays, parmi les-
quelles on notait les ambassadeurs du
Japon et du Zaire aupres des Nations
Unies a Geneve, des representants diplo-

M. Mackenzie estime particulierement
approprie que la premiere session de I'ete a
Caux soit consacree au probleme brulant de
la creation d'un nouvel ordre economique et
social, qui va se trouver au cceur des affaires

M. Archibald Mackenzie.

intemationales durant les decennies a venir.

Ayant lui-meme souvent participe aux confe
rences de Caux, 11 a rappele differents eve-
nements dont il avait ete le temoin : premie
res rencontres entre Franqais et Allemands

apres la guerre, visites de Schuman et

d'Adenauer, premiers contacts avec le Japon,
venue des leaders de mouvements nationa-

matiques de I'lran, de la Cote-d'lvoire et
du Ghana, ainsi que des representants
des autorites montreuslennes.

Le sujet a 6X6 introduit par M. Archibald
Mackenzie, qui a dirig6 jusqu'a r^cem-
ment la delegation britannique au Con-
seil economique et social des Nations
Unies.

listes africains, qui ont permis dans certains
cas a des pays du continent noir d'acceder

a  I'independance sans effusion de sang.
M. Mackenzie place les rencontres qui s'ou-
vrent cette annee a Caux dans cette meme

lignee.

Pour le diplomate britannique, qui a pris
une part active aux dernieres sessions specia-
les de I'Assemblee generale des Nations
Unies, I'annee 1974, celle de I'explosion des
prix du petrole, a marque I'ouverture d'un
nouveau chapitre de I'histoire. II a ajoute:
« II n'etait pas tres populaire, en 1974-1975,
de repandre cette idee d'un cote ou de I'autre

de I'Atlantique. Je me rappelle la remarque
d'un haut fonctionnaire anglais qui pensait
que j'avais des cauchemars. Dans dix-huit
mois, me dit-il, tout va redevenir normal.

Ce n'a pas ete le cas. On a pu entendre le
chancelier Schmidt declarer le janvier de
cette annee : Nous avons tous cru qu'un jour,

quand la recession economique mondiale
serait surmontee, les choses continueraient

comme avant. Les derniers mois nous ont

montre a ['evidence que rien ne sera comme
avant 1974. L'Allemagne, a-t-il conclu, doit
s'ouvrir d de nouvelles idees.

« Certaines personnes, a repris M. Macken
zie, semblent penser que cette recherche d'un
nouvel ordre international n'est qu'une ten
tative entreprise par les pauvres pour ame-
ner les riches a faire la culbute afin de dero-

ber I'argent contenu dans leurs poches. II
s'agit de bien plus que cela. A mon sens, un
nouvel ordre mondial est aussi necessaire

pour les pays riches que pour les autres. Pour
s'en convaincre, il suffit de voir ce qui s'est
passe a la demiere conference au sommet des

Occidentaux a Londres. Les hommes d'Etat

sont arrives a Downing Street tres preoccu-
pes, cela se conqoit, par les problemes econo-
miques de leurs propres pays. Mais la logique
meme de leur analyse les a conduits a la
conclusion qu'ils ne pourraient jamais resou-
dre les problemes de leurs pays sans que soit
ameliore le climat economique du monde en-
tier.

» Le communique public a I'issue de cette
rencontre m'a para particulierement interes-
sant: bien que les participants aient mis le
chomage et I'inflation en tete de leurs prio-
rites, toutes les propositions d'action concrete
concernaient les relations entre pays riches
et pays pauvres : amelioration du fonctionne-
ment de la Banque mondiale, acceleration

des echanges commerciaux multilateraux,

augmentation des liquidites et conclusion
heureuse du dialogue Nord-Sud.

» Et, pourtant, que s'est-il passe ? Un mois
plus tard, le dialogue Nord-Sud, a Paris, se
terminait dans la tristesse et I'aigreur. Pour-

quoi les choses ont-eUes mal toume ? Je ne
dirai pas qu'il s'agit d'un echec total. Je ne
suggererai pas non plus que les torts soient
d'un seul cote. Mais quand le Times de Lon
dres et Le Monde, a Paris, arrivent a la meme

conclusion, il vaut la peine d'y preter atten
tion. « Le monde industriel, ecrit le quotidien
anglais, a temoigne d'une vision et d'une ima
gination bien inferieures a ce qu'exigerait
la solution des problemes, offrant sa sym-
pathie, mais ne faisant que des concessions
insignifiantes. » Pratiquement le meme jour,
Le Monde ecrit; « Un tel manque de vision
globale constitue une redoutable carence ; il
faudrait bien qu'un jour prochain les pays
riches comprennent le veritable enjeu du dia
logue : rien d'autre que la paix du monde. »

Trois conclusions

«Je tire done trois conclusions de la

recente evolution Internationale: tout

d'abord, que les choses ne seront plus jamais
ce qu'elles etaient avant 1974. Ensuite qu'au-
cune nation n'est une lie isolee, meme pas
les super-puissances. Enfin que le developpe-
ment mondial doit prendre une dimension
morale aussi bien qu'economique si nous
voulons vraiment progresser. »
Le diplomate anglais a pris comme exem-

ple la question de la corruption. «II y eut

un temps, remarqua-t-il, ou beaucoup de
gens estimaient que la corruption etait un
mal endemique sevissant dans certains pays
lointains. Nous sommes maintenant mieux

renseignes. Les manchettes des joumaux, des
deux cotes de I'Atlantique, nous ont rappele
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ces derniers mois, de fa?on bien inconforta-
ble, que ce probleme etait aussi le notre. Et
cependant, tout au long de ma camera aux
Nations Unies, je n'ai jamais entendu dire
une seule fois qu'on allait se mettre d'accord
sur un remede a la corruption; on ne I'a
meme pas envisage. II est done temps de
reconnaitre que la corruption est incompa
tible avec le nouvel ordre economique inter
national, et de decider ce que nous allons
faire dans nos propres pays et dans nos pro-
pres vies pour y remedier. »

Trois verites

M. Bintu'a-Tshiabola, ambassadeur

du Zaire aux Nations-Unies a Geneve,

et sa femme, s'entretiennent avec
M. Daniel Mottu, president de la

Fondation suisse pour le Rearmement

moral.

Le diplomate britannique a exprime en-
suite I'encouragement qu'il trouvait a cons-
tater que les experts de plus en plus nom-
breux prenaient aujourd'hui en compte cette
nouvelle dimension de pensee. II a notam-
ment fait etat des conclusions de tous les

differents rapports du club de Rome, qui
estiment solubles les problemes techniques
(approvisionnement en energie, en nourriture
et en matiere premiere) a condition qu'il y
ait un changement des mentalites.

« II y a quelques jours seulement, a ajoute
M. Mackenzie, je rencontrais M. Stanovnik,
qui dirige depuis bien des annees la Commis
sion economique pour I'Burope. II m'a dit
ceci: «Uetablissement d'un nouvel ordre

economique international ne peut et ne doit
pas etre seulement une demarche economi
que. II necessite un changement dans la fagon
mime de vivre des hommes. »

» Le second motif d'encouragement m'est
fourni par les preuves toujours plus nom-
breuses qui nous sont donnees ici et a travers

le monde que lorsque les hommes changent,
leur environnement change aussi. Voila pre-
cisement ce que nous devons examiner ces
jours-ci. Cela est au cceur du Rearmement
moral, et c'est pourquoi Robert Schuman,
avec une grande prescience, I'a, il y a 27 ans,
defini comme «I'amorce d'une vaste trans

formation sociale ».

» J'estime done que nous devons explorer
en profondeur trois verites dont je suis moi-
meme convaincu:

1) Le dialogue Nord-Sud se deroule dans le
cceur de chaque homme.

2) Le fosse entre riches et pauvres, a
I'echelle du monde, est I'image magnifiee
du fosse qui separe la fagon dont nous
vivons et la fagon dont nous devrions
vivre.

3) L'ordre mondial nait en miniature cha
que fois qu'un individu s'echappe de la
prison de I'egoisme pour entrer dans I'or-
bite de la liberation offerte par Dieu. »

(fL'esprit de Lome»
La place nous a manque, le mois dernier,

pour rendre compte d'une reunion qui s'est
tenue au Centre Robert-Schuman, a Scy-

Caux. Ces deux journees out rassemble un
certain nombre de delegues a la deuxieme
reunion annuelle de I'Assemblee consultative

Chazelles (Moselle), les 10 et 11 juin dans ACP-CEE (Convention de Lome), qui venait
de se tenir a Luxembourgun esprit qui rejoint celui de la session de

Pain et llberte

Parml les interventions de la seance

d'ouverture, notons celle de M. Rajmohan
Gandhi, redacteur en chef de I'hebdoma-

dalre Himmat, de Bombay, dont le coura-
geux combat a contrlbue au retour des
llbertes en Inde. II s'est declare tout a

fait oppose au slogan repandu dans son
pays par les elements qui soutenalent la
dictature et selon lequel le pain est plus
Important pour un peuple que la llberte,
« II faut et le pain et la llberte, a-t-il dIt.
II n'y a pas un seul pays non democratlque
qui alt su, jusqu'a present, donner la
preuve qu'il savalt produire plus de pain
que les pays democratlques.» Abordant
ensulte la question de la repartition des
richesses mondlales, M. Gandhi a ajoute :
« Les riches dolvent, devant leur cons

cience et sans sentlmentallte, se deman-

der quel dolt etre I'usage de leurs ri
chesses. Quant a nous, dans les pays en
developpement, nous devons amellorer
notre capacite d'utlllser I'alde que nous
recevons d'une fagon qui fasse vralment
progresser les plus pauvres d'entre nous. »

L'ambassadeur du Za'ire aupres des Na

tions Unles a Geneve, M. M. Blntu'a-Tschia-

bola, a declare que I'objet de cette pre
miere rencontre de Gaux avalt pour lul-
meme et pour son pays « une resonance

particullerement Importante ». II a exprime
son appreciation du fait que, dans ce cen

tre du Rearmement moral, ■< des hommes
sont a la recherche du nouvel ordre eco
nomique International en se comprenant
d'abord mutuellement et en se rapprochant
les uns des autres ».

. Le theme propose
etait celui-ci : « L'esprit de Lome et sa dif
fusion dans le monde. »

L'Europe a ecoute

Le colloque etait organise par le Centre
Robert-Schuman pour I'Europe, a I'initiative
de M. Bernard Zamaron, chef de division a
la Commission des Communautes Europeen-
nes a Luxembourg. Les debats furent presides
conjointement par M. Pierre Deschamps,
vice-president du Parlement Europeen, et
MM. Kasongo Mukudji, president du Comite
paritaire de I'Assemblee nationale du Zaire,
et Bentsi-Enghill, avocat a la Cour Supreme
du Ghana. Parmi les nombreuses personna-
lites qui participerent a cette rencontre se
trouvaient entre autres les ambassadeurs
accredites aupres des Communautes Euro-
peennes du Senegal, de I'ile Maurice, du
Ghana, de Centrafrique, du Togo, d'Uganda,



du Niger, du Mali, le directeur du Bureau
de la Ligue Arabe a Bruxelles.
Un correspondant nous ecrit: « On pour-

rait dire qu'en ce lieu de silence inspire, I'Eu-
rope, pour la premiere fois, a ecoute. Elle a
ecoute ce que ses partenaires avaient a dire
sur le but de tous nos efforts: Thomme. »

De cette ecoute, un dialogue a surgi, un
dialogue des cceurs, qu'il est impossible de
resumer. Bornons-nous a quelques citations
et apprecions-en la profondeur :

L'elan du coeur

— Un representant d'un pays d'Afrique
francophone: «Nous sommes venus vers
vous, Europeens, avec l'elan de notre coeur.
L'esprit de Lome, c'est pour nous une cer-
taine vision du monde, vision fraternelle qui
depasse I'economie. II n'y a pas de vraie
politique sans une conception de I'homme.
L'independance, c'est la conscience de notre
moi. Nous I'affirmerons chaque fois que
nous rencontrerons le mepris. Mais, autre-
ment, nous serons a vos cotes pour faire un
monde plus beau. »
— Un autre participant africain : « II faut

faire de Lome une convention integree. II
faut y integrer aussi les dimensions sociales
et culturelles dans des dispositions pratiques.
Les mass media doivent aider a creer la fra-

temite reelle. Au centre de « Lome » il y a
I'homme. »

— Le directeur de I'Institut europeen
d'ecologie de Metz : « Nous avons developpe
la puissance d'analyse du cerveau humain,
celle qui a permis tout le developpement
technologique, mais nous avons laisse s'en-
dormir ses fonctions intuitives. Or nous

savons ou mene la puissance lorsqu'elle n'est
pas controlee par la sagesse. C'est pourquoi
nous devons etre a I'ecoute des societes tra-

ditionnelles; nous avons besoin d'elles pour
retrouver notre ame et pour preserver I'ave-
nir de la vie sur terre. »

— Le vice-president du Parlement euro
peen : « Je ne croyais pas qu'il serait possible
de reunir en quelques heures une telle somme
de pensees aussi elevees. II y a des inegalites
materielle, certes, mais ou faut-il placer le
niveau ? Les criteres fondes sur la richesse

passeront. Pour les veritables instruments de

mesure, nous avons beaucoup a apprendre.
II nous faut changer la hierarchie etablie,
ou que Ton croit etablie. Nous avons assiste
a une remise en cause des hierarchies. L'igno-
rance que nous avons de vos ames, de votre

coeur, de votre etat d'esprit pro fond est
effarante! Une rencontre est indispensable.
Nous ne ferons plus jamais les choses de la
meme fa?on. »
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