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Le dossier du n° 75
mérite de figurer en bonne place dans vos
archives compte tenu de sa description
détaillée et graphique des avantages et
inconvénients que présentent les
inforoutes pour la société ainsi que des
suggestions sur la façon de maîtriser la
polarisation du futur village planétaire.

Ceci étant, c’est l’article de Momar
Aly Ndiaye intitulé «Y être, à tout prix»
qui a le plus attiré mon attention. Bien
qu’il contienne d’utiles suggestions, il
appelle quelques commentaires. Son ar-
gumentation selon laquelle «la volonté
politique d’investir... commence à pren-
dre forme» est au mieux hypocrite, au
pire trompeuse. Si quelques projets mé-
ritent d’être cités, des exemples aussi iso-
lés ne suffisent pas pour en conclure que
nombre de pays africains sont sans con-
teste prêts pour un changement signifi-
catif dans le continent.

Ce n’est un secret pour personne que
la plupart des dirigeants africains sont
ceux qui ont pris le pouvoir par la force
militaire ou ceux qui, une fois leur uti-
lité révolue, ont refusé de passer la main.
Ainsi, ils entravent le transfert des prin-
cipes démocratiques vers l’Afrique, ce
qui permet de dire que, pour ce qui est
du développement, l’Afrique est à la
traîne des pays d’Amérique latine et
d’Asie. Il n’y a pas si longtemps, ces
derniers étaient dans le même bateau du
sous-développement.

Les nouvelles technologies rendent la
diffusion de l’information quasiment in-
contrôlable même dans le monde en dé-
veloppement, et à un rythme insupporta-
ble pour la plupart des dirigeants afri-
cains. D’où la nécessité pour eux d’en-
diguer la vague de critiques en muselant
ceux qui sont en faveur du transfert de
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ces technologies et d’adopter une politi-
que de non-accès à l’information de leurs
concitoyens pour éviter que ces derniers
ne remettent leur pouvoir en question.

Par ailleurs, je me demande si ce sont
«des fonds considérables» qu’il faut mo-
biliser pour que l’Afrique se construise
technologiquement et si nous ne sommes
pas en train d’ignorer ce que l’histoire
aurait dû nous apprendre. Si c’est effec-
tivement une erreur de dire que tous les
politiciens sont corrompus, les adeptes
de l’investissement en Afrique seront sû-
rement d’accord avec moi pour dire que
plus de la moitié des prêts accordés par
des donateurs ou organismes de crédits
n’ont jamais atteint le sol africain. Si
nous voulons combler le fossé grandis-
sant entre le Nord et le Sud, les Africains,
dont je m’efforce de défendre la cause,
doivent redoubler d’effort pour résoudre
leurs problèmes plutôt que de compter
sur l’aide étrangère pour les renflouer.
Sinon, l’Afrique restera le parent pauvre
du monde développé.

N’oublions pas que l’aide est toujours
lente à venir quand l’Afrique en a le plus
besoin: alors que les Rwandais étaient
abandonnés à leurs triste sort, l’ensem-
ble de la Communauté européenne et
l’Amérique étaient occupés à réduire le
bain de sang en ex-Yougoslavie, sans
parler des milliards de dollars versés au
profit de l’économie des anciens pays du
Pacte de Varsovie, eux-mêmes en proie
à la guerre civile... On peut ainsi penser
que l’Afrique n’aura jamais droit à la pro-
tection à laquelle ont droit les anciens en-
nemis du temps de la guerre froide.

Ceci étant, les donateurs et les orga-
nismes de crédits devraient cesser de dis-
tribuer de l’argent directement aux gou-
vernements africains. Il est temps que le
Nord fasse appel à des sociétés autoch-
tones pour mener à bien des programmes
de développement, à condition que leurs
objectifs soient clairs, qu’elles acceptent
d’être contrôlées, que leurs comptes ban-
caires se situent dans le pays d’investis-
sement, etc.

Pour qu’un programme marche en
Afrique, les politologues devraient trou-
ver une réponse à l’éternelle question:
pourquoi, quand et comment l’Afrique a-
t-elle été assaillies par tant de problèmes
inextricables? et non qui est responsable
du fait qu’elle en est réduite à être le ca-
det des soucis de la communauté inter-
nationale. Il faut que l’Afrique apprenne
à rompre les chaînes de la dépendance.
Comme l’a dit Dostoïevski, «L’homme
tient le remède dans ses mains...»

2 . . . . .

Alphonsou A. Yarjah affirme d'abord que le sous-
développement de l'Afrique découle de la dictature
qu'y exerce ses dirigeants. Ce postulat est plus que
discutable puisque des pays hors d'Afrique connaissent
des taux de croissance exceptionnels tout en subissant
des régimes autoritaires.

Mais surtout, l'Afrique vit un processus accéléré
de démocratisation, qui s'accompagne, entre autres,
de la floraison de titres et de radios indépendants dont
Sources rend régulièrement compte (NDLR).

http://www.unesco
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R e n é  L E F O R T

À DOUBLE SENS

UN PATRIMOINE
VIVANT

Un nouveau concept:
le paysage culturel.

La pratique d'un
«nouvel humanisme».

1995: 49 journalistes tués
en exerçant leur métier.

L e s  p a s s i o n s  s ’ é t a i e n t  d é c h a î n é e s  a v a n t  l e s  c o n f é r e n c e s

m o n d i a l e s  d e s  N a t i o n s  U n i e s  c o n s a c r é e s  a u x  f e m m e s ,

a u x  d r o i t s  d e  l ’ h o m m e  o u  à  l a  p o p u l a t i o n :  o n  t o u c h a i t

a l o r s  à  d e s  t a b o u s  r e l i g i e u x  o u  c u l t u r e l s ,  v o i r e  p o l i t i q u e s .

R i e n  d e  t e l  à  l ’ o u v e r t u r e  d u  s o m m e t  d ’ I s t a n b u l  s u r  l e s

v i l l e s .  C a l m e  p l a t  d a n s  l e s  m é d i a s .  P a s  o u  p e u  d e  p o l é m i -

q u e s  e n  v u e .  S y m p t ô m e  d ’ u n e  l a s s i t u d e  c e r t a i n e  v i s - à - v i s

d e  c e s  « g r a n d s - m e s s e s »  d o n t  l e s  e f f e t s  i m m é d i a t s  n e  s o n t

p a s  t o u j o u r s  p a l p a b l e s ,  o u  a v e u  i m p l i c i t e  d ’ i m p u i s s a n c e

p a r c e  q u e  l ’ e x p l o s i o n  u r b a i n e  r e n d r a i t  i l l u s o i r e  t o u t e

t e n t a t i v e  d e  m a î t r i s e r  l e  d e v e n i r  d e s  g r a n d e s  v i l l e s ?

D a n s  m o i n s  d e  d i x  a n s  e t  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s ,  l e u r

p o p u l a t i o n  d é p a s s e r a  c e l l e  d e s  c a m p a g n e s .  P e n d a n t  l e s  2 0

année s  su i van te s ,  l e  nombre  de  c i t ad i n s  doub l e ra .  Exp l o s i on

u r b a i n e  d o n c ,  m a i s  s u r t o u t  d a n s  l e  t i e r s  m o n d e :  e n  2 0 1 5 ,

i l  d e v r a i t  a b r i t e r  2 7  d e s  3 3  « m é g a p o l e s »  d e  p l u s  d e  h u i t

m i l l i o n s  d ’ h a b i t a n t s ;  B o m b a y,  D j a k a r t a ,  K a r a c h i ,  L a g o s ,  S ã o

P a u l o  e t  S h a n g h a i  d é p a s s e r a i e n t  l e s  2 0  m i l l i o n s .

L’ o b j e c t i f  n e  p e u t  d o n c  ê t r e  d e  c o n t re c a r r e r  l ’ e x p l o s i o n

u r b a i n e  m a i s  d e  l ’ e n d i g u e r  p o u r  q u e  d e m a i n  l a  v i l l e  n e

s o m b r e  p a s  s o u s  l ’ e f f e t  d e  t o u t e s  l e s  e x c l u s i o n s ,  n u i s a n c e s

e t  i m p o t e n c e s  q u i  l a  m i n e n t  d é j à .  C o m m e n t ?  L e s  o u t i l s

s o n t  p o u r t a n t  l à  e t  b i e n  l à ,  m a i s  l e  p l u s  s o u v e n t  s u r  l e

p a p i e r :  i l  m a n q u e  l a  t ê t e  e t  l e s  m a i n s .

L e s  t r a v a u x  p r é p a r a t o i r e s  à  I s t a n b u l  e s q u i s s e n t  u n e

s o l u t i o n .  O n  y  r e v i e n t  a u  f a m e u x  « s m a l l  i s  b e a u t i f u l »  e n

p r ô n a n t  l a  p r i m a u t é  d u  l o c a l ,  q u ’ i l  s ’ a g i s s e  d e s  t e c h n i q u e s

o u  d e s  a c t e u r s .  R i e n  n e  p o u r r a  s e  f a i r e  s a n s  e u x ,  e t  d a n s

l a  v i l l e  p l u s  q u e  p a r t o u t  a i l l e u r s ,  r i e n  n ’ a b o u t i t  s a n s  a u

m o i n s  l ’ a d h é s i o n  e t  a u  m i e u x  l ’ e n g a g e m e n t  d e s  h a b i t a n t s .

M a i s  s e  d é f a u s s e r  i n s i d i e u s e m e n t  a v e c  e n  a r r i è r e - p e n s é e  l e

d o g m e  d u  m o i n s  d ’ É t a t  o u  l e  r e s p e c t  d e s  s a c r o - s a i n t e s  l o i s

d u  m a r c h é ,  n ’ a b o u t i r a i t  q u ’ à  r e n d r e  m a r g i n a l e  l e u r  a c t i o n ,

a u s s i  b é n é f i q u e  s o i t - e l l e .  U n e  p o l i t i q u e  d e  l a  v i l l e  e s t  u n

t o u t .  E l l e  r é u s s i t  s i  e l l e  e s t  c o n ç u e  e t  a p p l i q u é e  d e  l a

b a s e  a u  s o m m e t  e t  f o n c t i o n n e  d o n c  à  d o u b l e  s e n s .
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LE COURRIER DE L’UNESCO
De tout temps, les sociétés ont
été confrontées à ce fléau qu’est
la corruption. Sous le titre La
corruption, une fausse fatalité, le
numéro de juin tente d’en
chercher les racines, d’analyser
ses motivations et les formes
qu’elle a revêtues selon les lieux
et les moments, et plus
particulièrement les nouveaux
phénomènes de corruption liés à
la mondialisation de l’économie
ou à la constitution de mafias
transnationales. Mais surtout, ce
numéro s’interroge sur les
dangers qu’elle fait courir à la
démocratie et recense les
moyens de lutter efficacement
contre ce «virus du pouvoir» qui
peut mettre en péril les
équilibres économiques et les
libertés politiques.

impossible pour une jeune fille
pauvre, elle-même amoureuse
d’un jeune homme riche... À la
fois protagoniste et spectateur, il
nous mène sur son «chemin de
la désillusion» en prenant à
témoin philosophes et poètes.

• Adriana Buenos Aires, par
Macedonio Fernandez.
Traduction de Marianne Millon.
Collection UNESCO d’œuvres
représentatives. José Corti/
Éditions UNESCO, 1995. Prix:
130 FF.

CINQ VILLES
Istanbul qui «s’épanouit dans
notre imagination comme une
rose s’ouvrant feuille à feuille»;
Bursa dont « l’histoire ressemble
fort à une légende»; Konya,
«fille de la steppe»; Erzurum qui
«contemple l’histoire et la
géographie du haut de ses
1.945 mètres»; Ankara,
«épique et guerrière»: Dans une
œuvre publiée en 1946 mais
qui n’avait jusqu'ici pas été tra-
duite, le poète et romancier turc
Ahmet Hamdi Tanpïnar dresse
un tableau historique, architec-
tural, musical et littéraire du
destin de ces cinq villes turques.
Mêlant souvenirs personnels
teintés de nostalgie et connais-
sances érudites, «les yeux fixés
sur le passé», il remue «les
sédiments déposés par dix
siècles d’histoire» pour restituer
le passage du monde ottoman à
la Turquie contemporaine.

à peu près constante, l’accrois-
sement de la population joint à
l’extension de la culture irriguée
et au développement industriel
influencent fortement la quantité
d'eau disponible et sa qualité.
D’où la nécessité d’une politique
cohérente de gestion rationnelle
des ressources en eau. Pour y
contribuer, l’UNESCO publie
une série de documents techni-
ques sur le cycle de l’eau, ses
variations et ses disponibilités.
Cet ouvrage bilingue anglais-
français présente les données
disponibles sur le débit de 279
cours d’eau de 38 pays
d’Afrique.

• Débit de certains cours d’eau
d’Afrique. Études et rapports
d’hydrologie, 52. Éditions
UNESCO, 1995. Prix: 180 FF.
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Les publications et pério-
diques de  l'Organisation
sont en vente à la Librai-
rie de l'UNESCO, ainsi
que dans les librairies
spécialisées de plus de
130 pays. Dans chaque
État membre, les livres et
périodiques peuvent être
consultés dans une biblio-
thèque dépositaire.
Informations: Éditions
UNESCO, 7 Place de Fon-
tenoy, 75352 Paris 07 SP.
Tel: (33 1) 45 68 49 73;
Fax (33 1) 42 73 30 07.
Internet: http://www.
unesco.org.  En France sur
Minitel: 3615 UNESCO.

LIVRES

MAINS DE FEMMES
Elles s’appellent Nalda,
Aminata, Gabriela, Ramrati ou
Mel. Elles sont australienne,
malienne, colombienne,
indienne ou irlandaise. Des
continents, des océans les
séparent mais leurs vies se
ressemblent: femmes artisanes,
elles luttent obstinément pour
convaincre qu’elles existent et
participent au monde d’aujour-
d’hui, et pour «maintenir dans le
temps leur culture et leur
identité».

PÉRIODIQUES

ŒUVRES
REPRÉSENTATIVES

Dix témoignages de ces femmes
qui allient techniques tradition-
nelles et créations, recueillis par
des écrivains et journalistes de
leurs pays, nous révèlent leur
démarche, leurs difficultés, leurs
espoirs. Qu’elles soient
«sculpteuses de fibres»,
souffleuses de verre, vannières,
tisserandes, potières ou
teinturières, qu’elles travaillent
seules ou en association, toutes
savent «trouver les voies,
inventer les méthodes pour
apprivoiser la nature et le
monde, si hostile soit-il», pour
maintenir «une ligne de
continuité dans la vie en reliant
le passé à l’avenir, le quotidien
au rêve, l’ordinaire au sublime,
l’utile à l’art», comme le
souligne dans son introduction
la spécialiste française Jocelyne
Étienne-Nugue.

• Mains de femmes, sous la
direction de Jocelyne Étienne-
Nugue. Collection Femmes Plus,
Éditions UNESCO, 1995. Prix:
130 FF.

COURS D’EAU D’AFRIQUE
Si la quantité totale d’eau
présente sur Terre est supposée

Cinq villes, Istanbul-Bursa-
Konya-Erzurum-Ankara, par
Ahmet Hamdi Tanpïnar. Traduc-
tion de Paul Dumont, René
Giraud et Vedat Z. Ors.
Collection UNESCO d’œuvres
représentatives. PUBLISUD/
Éditions UNESCO, 1995. Prix:
198 FF.

ADRIANA BUENOS AIRES
«Ce roman est plus qu’un pavé:
il est même docte», ironise
l’auteur, Macedonio Fernandez,
dans les commentaires qu’il
aime à faire à l’intention du
lecteur. Car cet écrivain argentin
que Jorge Luis Borgès
considérait comme son maître
prend plaisir à cultiver le
paradoxe et la provocation:
d’emblée il avertit le lecteur qu’il
s’agit du «dernier roman
appartenant au genre du
mauvais roman» et que «pour
un auteur à qui il est si facile de
rendre un roman génial, ce fut
là une véritable prouesse de
discipline». Accumulant avec
humour clichés et maximes, le
narrateur, quadragénaire,
raconte l’histoire de son amour

REVUE INTERNATIONALE
DES SCIENCES SOCIALES
En cette Année internationale
pour l’élimination de la
pauvreté, le n° 148 est consacré
à «La pauvreté» et son
corollaire, l’exclusion sociale,
qui préoccupe toutes les régions
du monde, y compris les pays
industrialisés. Y sont abordés les
«critères objectifs» de la
pauvreté, ses manifestations en
Europe occidentale, en
Amérique latine et en Asie et les
mesures prises dans différents
pays, d’Asie notamment, pour
«donner aux voix multiples des
pauvres une chance de se faire
entendre».

http://www
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J. CLOTTES: DE SHAKESPEARE
À CRO-MAGNON

J. BALHI: LA FOI
DANS LA FOULÉE

●    «Je nourris l'espoir que ce
SQUARE DE LA TOLÉRANCE soit
un symbole pour que tous se
souviennent de ce que l'intolé-
rance peut engendrer», a dé-
claré Leah Rabin le 1er mai, lors
de l'inauguration de ce jardin

créé à l'UNESCO en hommage
à Yitzhak Rabin, son époux.
Devant cet ouvrage conçu par
l'Israélien Dani Karavan et qui
rappelle «le chemin de la paix,
avec ses clairières de joie et ses
détours de malheur», le

Directeur général, Federico
Mayor, a souligné que «la tolé-
rance n'est pas docilité, ni con-
cession, ni indulgence, mais
l'ouverture à l'autre qui permet
de tisser des liens de respect et
d'acceptation de la différence».

Le Premier ministre israélien,
Shimon Pérès, a salué le cou-
rage de Yitzhak Rabin «qui a
permis de combler le gouffre de
la haine... afin de semer les
fleurs de l'espoir sur le terrain
des batailles saturées de sang».

Jean Clottes est convaincu qu’il
vivra centenaire. «J’ai déjà

prévenu mes enfants et mes sept
petits-enfants.Vous savez, la pré-
histoire, ça conserve: j’apprends
constamment et je me maintiens
en forme physique.» Le bel opti-
misme de ce préhistorien français
de 63 ans se nourrit sans doute
aussi de la chance qu’il a eue - ou
qu’il a su forcer? - tout au long
de sa vie.

Pourtant, à 20 ans, il manque
de passer à côté de sa vocation.
Initié dès l’enfance aux mystères
des grottes par un père passionné
de spéléologie qui le «faisait ram-
per dans les trous où les adultes
ne passaient pas», il ne fait
d’abord de cette activité qu’un
hobby. Et se lance dans des étu-
des d’anglais. Mais l’expérience
des cavernes ne tarde pas à le rat-
traper. «Un jour, mon père avait

trouvé une grotte sépulcrale avec
des restes de squelettes humains.
C’est le genre de choses qui frap-
pent l’imagination d’un gosse.»
Devenu professeur d’anglais au
lycée de Foix, dans sa région
d’origine, il se réinscrit à l’uni-
versité pour suivre des cours d’ar-
chéologie préhistorique.

Après une thèse sur les dol-
mens du Lot - 12 ans de travail et
sans doute quelques scènes de
ménage tant ses recherches l’ac-
caparent -, il postule, sans grand

espoir, au poste de directeur des
antiquités préhistoriques pour la
région Midi-Pyrénées... et l’ob-
tient. Il lui faut attendre quatre ans
- une bagatelle pour l’administra-
tion française - avant d'être déta-
ché au ministère de la culture.
«Ce fut pour moi un aboutisse-
ment extraordinaire. Vous vous
rendez compte, pendant 15 ans,
j’avais été professeur d’anglais.»

Sa nouvelle carrière com-
mence au bon moment: plusieurs
grandes découvertes l’amènent à
se spécialiser dans l’art rupestre,
dont il devient un expert reconnu.
Une autre bonne «surprise» le
cueille en 1991 lorsqu’il est élu
président du Comité international
d’art rupestre du Conseil interna-
tional des monuments et des si-
tes (ICOMOS). Il est consulté
chaque fois qu’un pays propose
d’inscrire un site préhistorique
sur la Liste du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. En décembre
1994, c’est lui qui est chargé par
l’Organisation de se prononcer
sur l’épineux dossier du site de
Foz Cõa, au Portugal (voir Sour-
ces n° 68). C’est aussi sur la base
de son rapport que la dernière
Conférence générale de l’UNES-
CO a décidé d’accorder une at-
tention prioritaire à la protection
de l’art rupestre mondial. «Le gi-
gantesque musée qui existe dans
la nature est exposé à des dégra-
dations énormes. Il faut le proté-
ger, l’enregistrer et l’étudier car
il disparaîtra dans les siècles à
venir. D’ailleurs, d’un point de
vue archéologique, tout finit par
disparaître. Que restera-t-il de
notre civilisation dans 10.000
ans?» Peut-être quelques os d’un
préhistorien centenaire dans une
caverne de la région de Foix...

La vie de Jamel Balhi com-
mence le jour où il a décidé

de courir le monde. «J’aime lire,
écrire, faire de la photo, courir,
rencontrer des gens, me sentir li-
bre. J’ai tout lié dans une seule
activité: le voyage»; le genre de
voyage que les tour-opérateurs
n’imaginent que dans leurs pires
cauchemars: entièrement en pe-
tites foulées, par étapes de 60 à
80 km. «Je pénètre ainsi au cœur
des pays, ce qu’aucune agence de
voyage ne pourrait m’apporter.»

Tout a commencé il y a dix
ans, «le jour où j’ai décidé d’al-
ler boire une tasse de thé chez un
copain chinois. Je l’avais rencon-
tré par hasard sur un trottoir de
Munich en attendant un taxi.» À
23 ans, il interrompt ses études
de kinésithérapie. «J’ai d’abord
pensé partir tout de suite mais en
me levant le lendemain, je me suis
dit qu’il valait mieux organiser ce
voyage. Il m’a fallu un an; j’ai
énormément lu, pris des cours de
chinois.» Pourquoi la Chine? «Ce
n’était pas tellement la Chine qui
m’attirait, encore moins la tasse
de thé - je préfère le café - mais
la route»: 27.000 km, en deux ans
et demi de voyage.

Depuis son retour en 1990,
Jamel a récidivé: le Cap Nord en
Norvège, les routes de la soie,
l’Australie, l’Écosse... Lui qui se
dit «free lance en religion» - «je
prends un peu dans chaque pour
me fabriquer la mienne» - s’est
lancé le 15 mai sur les routes de
la foi, pour un périple d’un an, de
Lourdes à Lhassa, en passant par
Rome, Jérusalem, La Mecque et
Bénarès. «L’idée m’est venue à
force d’être hébergé chez des
gens de religions différentes
mais qui m’accueillaient tous
aussi bien.» Ce qui lui fait
croire à l’existence d’une sorte

de «conscience universelle», au-
delà des particularismes.

Une conviction partagée par
l’UNESCO, qui lui a confié plu-
sieurs «petits mandats». Photo-
graphe professionnel, Jamel com-
blera des lacunes iconogra-
phiques sur les «Routes de la soie,

routes du dialogue» qui croisent
parfois celles de la foi. Il jouera
d’autre part le rôle de «pont» avec
les Écoles associées difficiles
d’accès qui se trouvent sur son
chemin et les clubs de sport affi-
liés au Fonds international pour
le développement de l’éducation
physique et du sport. «À mon re-
tour, je signalerai ceux qui se
trouvent le plus en difficulté.»

D’un naturel prolixe, Jamel
se referme comme une huître
quand on lui parle de son enfance,
ses parents, ses origines. «No
comment», lâche-t-il, avant de
s’emporter: «Je suis né un jour
d’avril 1963 et depuis j’ai tra-
versé 75 pays en courant et serré
la main de milliers de personnes.
Je ne vais pas me laisser catalo-
guer. J’entreprends justement ces
voyages pour faire tomber les
frontières qui font qu’il y a des
guerres.»

S.B.
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Sophie BOUKHARI



La Médina de Fès (Maroc) - centre  historique par excellence, est
inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial depuis 1981 (Photo

© Patrimoine 2 001/ Fondation La Caixa, Éric Bonnier).

ULIS
Photographie non disponible
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Le doss ie r  du  mo is

7. . . . . . 

AU-DELÀ DES VIEILLES PIERRES

UN PATRIMOINE VIVANT

On dit que c’est le plus bel âge. Ou le
pire. Vingt ans, c’est en tout cas l’oc-

casion de tenter un premier bilan. La Con-
vention de 1972 concernant la protection
du patrimoine mondial, culturel et naturel
n’a pas échappé à la règle. Quatre ans après
le lancement du processus de réflexion qui
a ébranlé certains de ses fondements origi-
nels, ce texte, à ce jour ratifié par 146 États,
semble avoir trouvé un nouveau souffle,
animé par une conception plus équilibrée
de la notion de patrimoine.

Adoptée par la Conférence générale de
l’UNESCO alors que la décolonisation,
quasi achevée, ouvrait la voie à la recon-
naissance de la diversité culturelle de la
planète, elle n’en fut pas moins l’aboutis-
sement de courants de pensée développés
au début du siècle, quand le concert des
nations, dominé par les puissances euro-
péennes, laissait peu de chances aux autres
voix de se faire entendre. C’est là tout le
paradoxe de cette convention et des «orien-
tations» qui guident sa mise en œuvre, et
notamment l’inscription des biens sur la
Liste du patrimoine mondial.

À l’heure des comptes, sonnée en 1992,
ce texte est ainsi clairement apparu comme
privilégiant une vision «monumentale» du
patrimoine, conforme aux valeurs et aux
canons de l’esthétique occidentales. La lec-
ture statistique de la Liste faisait d’ailleurs
apparaître d’importants déséquilibres, portant
aussi bien sur la répartition géographique que

sur les catégories de biens inscrits: la sur-
représentation des biens culturels euro-
péens et nord-américains (plus de la moi-
tié du total); la prédominance des villes
historiques et des édifices religieux; la pré-
pondérance de la chrétienté (72% des sites
religieux inscrits) et des civilisations dis-
parues, au détriment des cultures vivantes.
Cette analyse a également mis en lumière
le déséquilibre entre biens culturels (78%)
et naturels (22%) et la nécessité de décloi-
sonner ces deux catégories.

D É P H A S A G E
Elle a abouti, en 1994, à la révision des cri-
tères d’inscription dans le cadre d’une nou-
velle «stratégie globale». Née du constat
que la Liste du patrimoine mondial, en dé-
phasage par rapport aux progrès effectués
depuis vingt ans dans le domaine des scien-
ces humaines, risquait de perdre toute cré-
dibilité en privilégiant les grands monu-
ments de quelques bassins culturels isolés,
cette nouvelle approche s’articule autour de
trois grands axes: tout d’abord, l’effacement
progressif de la notion de chef-d’œuvre ar-
tistique, héritière de la logique des sept
merveilles du monde. Bien sûr, il ne s’agit
pas de «dématérialiser» totalement la no-
tion de patrimoine - le Mont-Saint-Michel
ou le Taj Mahal auront toujours leur place
sur la Liste - mais plutôt de l’humaniser
pour l’universaliser. En second lieu, la
nouvelle vision est donc plus nettement

historique et anthropologique: elle s’atta-
che davantage au sens des biens - leurs fonc-
tions sociale, culturelle et spirituelle - qu’à
leur forme. En Afrique, en Océanie ou dans
les Caraïbes en particulier, ce qui se trans-
met de génération en génération est bien
plus un ensemble de règles d’organisation
de l’espace qu’un patrimoine bâti. Les ré-
flexions développées par le Centre du pa-
trimoine mondial sur les paysages culturels,
les lieux sacrés ou les itinéraires d’échan-
ges ont ainsi permis la reconnaissance des
spécificités patrimoniales de régions entiè-
res, jusqu’ici marginalisées. Elles ont du
même coup entraîné un troisième ajuste-
ment: le rapprochement entre patrimoine
culturel et naturel. Depuis quelques années,
la Liste s’est enrichie de plusieurs éléments
culturels «non bâtis». C’est le cas de
l’Uluru-Kata Tjuta National Park (Austra-
lie) - auquel les Aborigènes confèrent un
fort pouvoir spirituel et dont ils ont façonné
le paysage -, dont la composante culturelle
a été reconnue en 1994, des volcans sacrés
maoris de Nouvelle-Zélande ou des riziè-
res en terrasses des Philippines. Avec
leurs dimensions à la fois physique et im-
matérielle, naturelle et culturelle, ces si-
tes complexes constituent autant de té-
moignages de civilisations anciennes,
souvent encore vivantes et presque tou-
jours menacées.

Sophie BOUKHARI

Émanciper la notion de «patrimoine» de ses origines trop occidentales et de son approche schématique
pour qu’elle puisse recueillir une adhésion universelle: telle est la philosophie de la nouvelle «stratégie
globale» qui préside à l’élargissement de la Liste du patrimoine mondial (voir ci-dessous).
Défendue par le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO et le Nigérien Lambert Messan (p. 10),
elle rompt avec une conception essentiellement «monumentale» née en Europe (p. 8). Elle embrasse
ainsi des sites complexes qui, comme à Abomey (p. 15), traduisent dans l’espace l’organisation sociale,
les croyances ou les savoir-faire de cultures vivantes. Du même coup, elle remet en question la
distinction artificielle entre patrimoine culturel et naturel, en forgeant la nouvelle catégorie des
«paysages culturels» (pp. 9 et 12-13). Ces évolutions s’accompagnent d’une vision plus dynamique des
activités de conservation, fondée sur une plus grande implication d’acteurs locaux, comme en France à
Vézelay (p. 16), et l’émergence de nouveaux partenariats (p. 11), comme en Lituanie à Vilnius (p.14).
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P L E I N  C A D R E

8. . . . . . .

DU SACRÉ À L'UNIVERSEL
Longtemps conçu pour protéger un héritage particulier - celui de l'Église puis des États européens -,
le concept de patrimoine englobe enfin les significations diverses qu'il a dans le monde.

H i s t o r i q u e

Personne ne peut nier que la destruc-
tion gratuite de temples, statues et

autres objets sacrés soit de la folie pure»,
s’insurgeait l’historien grec Polybe au IIe
siècle av. J.C. N’exprimait-il pas la même
idée que celle qui sous-tend aujourd’hui la
protection du «patrimoine culturel»?

On trouve, à travers les âges, des preu-
ves du désir de protéger les lieux et objets
sacrés, ces biens qui identifient un peuple
ou une culture et les rattachent à un lieu ou
un mode de vie particuliers. En Europe, jus-
qu’à la Renaissance, l’Église était le prin-
cipal défenseur du sacré. En 1425, le pape
Martin V ordonna la démolition des bâti-
ments nouveaux susceptibles de nuire aux
anciens édifices de Rome. En 1462, Pie II
publia la bulle Cum alman nostram vitem
pour protéger les antiques monuments de
la ville. En 1534, Paul III créa une com-
mission des antiquités jouissant de larges
pouvoirs pour les protéger.

Ces mesures concernaient essentiellement
les édifices religieux mais non les sites et
objets sacrés des autres cultes: en Angle-
terre, la Réforme a transformé en carrières
les magnifiques monastères et abbayes des
ordres catholiques romains interdits; les Es-
pagnols ont pillé et détruit sans pitié les tré-
sors des Amériques où ils ont tout simple-
ment fondu les objets d’or et d’argent.

Un changement significatif eut lieu en
1666: le roi de Suède déclara propriétés de
la couronne tous les vestiges de l’Antiquité,
y compris les sites archéologiques. «Pour
la première fois, l’importance intrinsèque
des vestiges du passé était reconnue dans
un code juridique national», écrit l’archéo-
logue britannique Henry Cleere dans La
gestion du patrimoine archéologique dans
le monde moderne.

À l’époque, les juristes européens  sug-
gérèrent que cette protection s’étende aux
œuvres d’art. Dans son commentaire sur
la Convention de La Haye sur «la protec-
tion des biens culturels en cas de conflits
armés», Jiri Toman cite le juriste polonais
Jacques Przyluski qui, en 1553, considé-
rait que «tous les belligérants devraient
respecter les œuvres d’art, mais pas seule-
ment à cause de leur caractère religieux».
Le juriste suisse Emer de Vattel écrivit au

début du XVIIIe siècle: «Priver les gens
de ce qui réjouit le cœur, leurs monuments
et leurs arts... est l’acte d’un ennemi du
genre humain».

D’après Cleere, le renouveau de l’in-
térêt pour les études historiques à cette
époque et l’émergence d’une conception

linéaire de l’histoire dans laquelle les so-
ciétés étaient aussi perçues à travers leurs
liens culturels avec leur lointain passé ont
aussi servi à renforcer l’idée d’un patri-
moine culturel ou national. «Les vestiges
des périodes antérieures furent considérés
comme des documents importants qui at-
testaient de cette continuité et, en tant que
tels, ils devinrent dignes que l’on en prenne
soin et qu’on les préserve.»

Après la Paix de Westphalie, en 1648,
les traités ont commencé à inclure régu-
lièrement des clauses stipulant la restitu-
tion des archives et des œuvres d’art sai-
sies lors des conflits. Toman écrit qu’en
1815, les Alliés ont exigé la restitution des
œuvres emmenées en France par Napo-
léon, au motif que ce vol était «contraire
à tous les principes de justice et à toutes
les pratiques de la guerre moderne». À la
fin du XIXe siècle en Europe, la plupart

des monuments étaient protégés par la loi
et un effort concerté mené pour parvenir à
un accord sur la protection du patrimoine
culturel en temps de guerre.

Jusque-là, le patrimoine culturel était
essentiellement l’affaire de l’État. Le chan-
gement commença à s’opérer avec l’éta-
blissement de la Société des Nations
(SDN), après la Première Guerre mondiale.
Elle postulait qu’une paix durable reposait
sur l’universalisme et la coopération intel-
lectuelle, fondés sur la reconnaissance de
cultures différentes. Le patrimoine cultu-
rel était l’un des principaux outils pour at-
teindre cet idéal. Monuments exception-
nels, découvertes archéologiques et œuvres
d’art  représentaient le patrimoine de l’hu-
manité tout entière. Ils témoignaient du
génie d’un peuple en particulier, mais aussi
de celui de tous les êtres humains.

Cette idée a étayé la pensée de
l’UNESCO lorsqu’elle a repris à son
compte les activités de la SDN, après la
Seconde Guerre mondiale. Mais définir
avec exactitude ce qui constituait un patri-
moine de «valeur universelle exception-
nelle» s’est avéré extrêmement difficile. La
vision qui prévalait alors était clairement
eurocentriste et «monumentale». Les cul-
tures dont les constructions n’étaient pas
en pierre ou celles qui ne laissaient pas
d’édifices imposants ont eu des difficultés
à faire reconnaître leur «patrimoine».

À Stockholm, en 1972, la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement humain
marqua un tournant important. Pour la pre-
mière fois, les débats sur la conservation
commencèrent à inclure l’environnement.
Si elles n’étaient pas considérées comme
interactives, culture et nature étaient, au
moins, liées. La même année, la Conférence
générale de l’UNESCO adoptait la Conven-
tion concernant la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel. Avec 146 États
signataires à ce jour, c’est la convention la
plus «populaire» de l’Organisation. Alors
que le siècle touche à sa fin, elle élargit sa
vision et s’efforce de dépasser les catégo-
ries limitées de nature et de culture pour
remplir vraiment sa mission de protection
du patrimoine mondial.

L E  M O N T - S A I N T - M I C H E L ,  E N  F R A N C E ,
A R C H É T Y P E  D E  L A  V I S I O N  C L A S S I Q U E  D U
P A T R I M O I N E  ( P h o t o  U N E S C O / D .  R o g e r ) .

Sue WILLIAMS

SANS  P I T I É

LA  P LUS  «POPULA IRE»
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Que signifie la distinction entre sites culturels et naturels alors que même les forêts «vierges» sont
marquées par l'empreinte de l'homme? Le concept de paysage culturel rompt avec cette classification.

9. . . . . .

VOUS AVEZ DIT NATUREL ?

Paysages   cu l t u re l s

L e Parc national d’Uluru-Kata Tjuta,
dans le désert occidental d’Australie

centrale, figure parmi les sites les plus cé-
lèbres du continent. Ses caractéristiques
géologiques et ses reliefs, dont l’immense
monolithe en grès d’Uluru et les dômes ro-
cheux de Kata Tjuta, n’ont pas d’équiva-
lent au monde. Il abrite des espèces anima-
les et végétales rares et très utiles à la
science.

Mais Uluru est aussi un lieu sacré pour
la communauté aborigène Anangu. D’après
Sarah Titchen, archéologue et spécialiste
de la conservation du patrimoine, «nom-
bre de ses formations rocheuses étonnan-
tes représentent les corps métamorphosés
ou les attributs des héros fondateurs de la
religion Anangu. La conservation et la ges-
tion du parc prennent en compte la loi et
la tradition Anangu, le Tjukurpa (temps du
rêve, temps de la loi ou temps de l’épo-
pée): elles fixent, par exemple, la réparti-
tion équilibrée des groupes humains afin
d’éviter la surexploitation de tel ou tel ali-
ment naturel». Ainsi, Uluru est-il un site
«culturel» ou «naturel»? Une combinaison
des deux, bien sûr, les aspects culturel et
naturel y étant inextricablement liés.

I N T E R A C T I O N S
Les lacunes qui engendrent les définitions
cloisonnées de «culture» et de «nature» ap-
paraissent de plus en plus clairement, à me-
sure que les connaissances s’affinent sur les
modes d’interaction entre l’homme et son
environnement  et que les différences et
valeurs culturelles sont reconnues à leur
juste valeur.

Il est admis aujourd’hui, par exemple,
que les peuples aborigènes et les insulai-
res du détroit de Torres ont joué un rôle
important dans l’édification du continent
australien, ou que les peuples indigènes
ont, à des degrés divers, exploité les forêts
dites « vierges » à travers le monde. Dans
ce cas, s’interroge Peter Bridgewater, di-
recteur exécutif de l’Agence australienne
pour la conservation de la nature, «que de-
vient ce ‘naturel’» exigé des sites excep-
tionnels du même nom pour qu’ils soient
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial?

«Tout est culture, affirme Bernd von
Droste, directeur du Centre du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Tout dépend des

êtres humains ou est influencé par eux.»
Afin d’englober cette nouvelle vision du
monde, plus anthropologique, et faire évo-
luer la Liste du patrimoine mondial d’un
simple catalogue de monuments vers un

panorama des cultures si diverses que l’hu-
manité a généré, le Comité du patrimoine
mondial a adopté en 1992 la catégorie des
«paysages culturels».

«Ce sont des lieux qui ont été créés,
modelés et préservés par les liens et les
interactions entre l’homme et son environ-
nement», explique Sarah Titchen qui a tra-
vaillé à clarifier ce concept avec Mechtild
Rossler, du Centre du patrimoine mondial.
«Le succès de leur conservation dépend du
maintien de ces liens.» La Liste comporte
aujourd’hui quatre «paysages culturels»: le
Parc national d’Uluru-Kata Tjuta, celui de
Tongariro en Nouvelle-Zélande, inscrits
précédemment comme sites naturels, les
rizières en terrasses des cordillères des
Philippines et la ville de Sintra au Portu-
gal (voir pp. 12-13).

Tout en maintenant le critère essentiel
de «valeur universelle exceptionnelle»
pour prétendre à l’inscription sur la Liste,
le Comité a défini trois catégories de pay-
sages culturels: ceux «clairement définis,
conçus et créés intentionnellement par
l’homme, ce qui comprend les jardins ou
parcs créés pour des raisons esthétiques»
et souvent «associés à des constructions
ou ensembles religieux» (Versailles,
France, et Potsdam, Allemagne, inscrits à
l’origine comme sites culturels); «le pay-
sage essentiellement évolutif», résultant

d’une «exigence à l’origine sociale, éco-
nomique, administrative ou religieuse»,
comme les «paysages fossiles» (Stone-
henge et Avebury, Royaume-Uni, égale-
ment inscrits comme sites culturels)  ou

ceux qui conservent «un rôle social actif
dans la société contemporaine, étroitement
associés au mode de vie traditionnel» (les
rizières en terrasses des cordillères des Phi-
lippines); enfin, le paysage culturel mar-
qué par «la force d’association des phéno-
mènes religieux, artistiques ou culturels de
l’élément naturel, plutôt que par des tra-
ces culturelles tangibles (Uluru-Kata Tjuta,
Australie, et Tongariro, Nouvelle-
Zélande)».

«Ces nouvelles catégories garantissent
une approche plus globale de la sauve-
garde du patrimoine et évitent de privilé-
gier un ensemble de valeurs par rapport à
un autre, estime Sarah Titchen. Et surtout,
elles accueillent les traditions passées et
vivantes des peuples indigènes.»

L’utilisation d’un concept «intermé-
diaire», comme le décrit l’anthropologue
Howard Morphy, «sans idées arrêtées, dont
le sens reste insaisissable, mais dont la
portée peut tout englober», donne aussi à
la Liste du patrimoine mondial une nou-
velle souplesse pour refléter la pensée et
les perceptions humaines, et évoluer au fil
des futures découvertes de l’archéologie et
de la science. Ce qui lui conférera une dy-
namique et une approche réellement uni-
verselle du patrimoine et de sa conserva-
tion.

Sue WILLIAMS

L E  M O N T
H U A N G S H A N ,  E N
C H I N E ,  I N S C R I T

S U R  L A  L I S T E
E N  1 9 9 0 ,  A U

T I T R E  D E
C R I T È R E S  T A N T
N A T U R E L S  Q U E

C U L T U R E L S
( P h o t o  U N E S C O /

M .  R o s s l e r ) .
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Le diplomate nigérien Lambert Messan se bat pour que le patrimoine ne se limite pas aux monuments
figés et aux parcs fermés: en Afrique, nature, culture et vie quotidienne sont indissociables.

10. . . . . . .

«MONSIEUR PATRIMOINE AFRICAIN»

S ’il fallait dresser une Liste du patri-
moine humain de l’UNESCO, Lambert

Messan y figurerait sûrement. L’ambassa-
deur du Niger auprès de l’Organisation n’est
pas de ceux qui se contentent d’inaugurer
les chrysanthèmes. Ce matheux féru d’éco-
nomie et de sciences de l’éducation a mis
son poste à profit pour ajouter une corde
culturelle à son arc. À tel point qu’il est un
peu devenu le «Monsieur patri-
moine africain» de la maison.

C’est l’aboutissement d’un par-
cours peu banal. «Je me destinais à
l’enseignement des mathématiques
- qui reste mon passe-temps favori  -
mais j’ai bifurqué par la force des
choses.» Victime d’un accident de
la route à 25 ans, il est obligé de
suivre un long traitement à Paris,
où il se lance dans la diplomatie,
avec succès: à 37 ans, il obtient son
premier poste d’ambassadeur.
«Mon handicap, il m’a fallu le gé-
rer pour mener une existence ‘nor-
male’.» Après une brillante carrière
qui l’amène en Belgique et au Ca-
nada, il est nommé à l’UNESCO
«après le décès du président
Kountché».

 «À mon arrivée en 1988, j’ai
été surpris de découvrir que le Ni-
ger n’était pas représenté sur la
Liste du patrimoine mondial.» En
fait, ce pays n’avait jamais proposé de si-
tes à inscrire, lacune qu’il s’empresse de
combler. «J’ai demandé qu’un consultant
soit envoyé sur place pour répertorier nos
sites, ce qui m’a été accordé.» Résultat, dès
décembre 1991, les réserves naturelles de
l’Aïr et du Ténéré sont inscrites sur la Liste.

Pour Lambert Messan, c’est le début
d’un long combat, qu’il étend au continent
tout entier. «Comme j’étais président du
groupe africain, j’ai posé le problème: les
sites du patrimoine appartiennent à tous
les peuples du monde. Alors pourquoi cer-
taines régions seraient-elles considérées
comme patrimoine universel plus que
d’autres?»

De fait, l’Afrique subsaharienne n’est
représentée que par 42 biens inscrits (25
naturels, 16 culturels et 1 mixte), soit moins
de 10% des sites figurant sur la Liste. De
même, seuls les deux tiers des 45 États

subsahariens ont ratifié la Convention du
patrimoine mondial de 1972. Plusieurs rai-
sons peuvent expliquer cet effacement:
alors qu’«il faut fournir une liste indica-
tive des différents sites et tout un travail
de présentation des dossiers», les États
africains disposent rarement de l’expertise
nécessaire. De plus, ils accordent la prio-
rité au développement du secteur moderne

plutôt qu’à la conservation de patrimoines
traditionnels. D’ailleurs, leur législation ne
prévoit pas toujours la protection et la con-
servation de ces biens, alors que cette con-
dition a longtemps constitué un préalable
à leur inscription. «Or chez nous, où le
patrimoine est vivant, la conservation fait
souvent partie intégrante de la vie des
gens.»

Mais c’est sans doute ailleurs qu’il faut
chercher la principale raison de la sous-
représentation de l’Afrique noire. «Pour la
plupart de nos pays, il est difficile de ré-
pondre aux conditions exigées», explique
Lambert Messan, en insistant sur l’inadé-
quation entre les critères d’inscription con-
tenus dans la Convention (qui ignore le
patrimoine immatériel et définit des caté-
gories de biens très précises) et les mar-
ques de la culture et de la spiritualité afri-
caines, souvent difficiles à repérer pour le

non-initié et échappant à toute classifica-
tion simpliste.

«Alors que dans le monde occidental,
le culturel et le naturel sont deux domai-
nes bien distincts, chez nous, ils forment
un tout. Notre perception est globalisante:
les fonctions religieuse, sociale, économi-
que et environnementale sont étroitement
mêlées», ajoute-t-il. Dans bien des cas  des

sites dits naturels n’ont été préser-
vés qu’en raison de leur dimension
socioculturelle. C’est notamment
le cas des bois sacrés. Ces espa-
ces protégés par la tradition offrent
généralement une biodiversité ex-
traordinaire tout en remplissant
une fonction religieuse et sociale:
considérés comme des sortes de
matrices, ils sont censés permet-
tre la régénérescence des hommes
et ne sont accessibles qu’à quel-
ques privilégiés. Mais ils n’ont fait
l’objet ni de l’inventaire, ni des
études approfondies qui permet-
traient d’en apprécier la valeur
«universelle exceptionnelle» en
vue de l’éventuelle inscription des
sites les plus représentatifs.

Étroitement associé au proces-
sus qui s’est engagé à l’UNESCO
afin de disposer d’une Liste aussi
représentative que possible de la
diversité culturelle mondiale,

Lambert Messan se réjouit de l’adoption
de la notion de paysage culturel (voir p.9)
et de la définition de quelques nouveaux
types de biens, comme les itinéraires cul-
turels et les routes d’échanges, qui permet-
tent d’inclure les civilisations nomades.
«Au Niger, nous sommes très concernés par
cette évolution: nous avons la route du sel,
des hadjs, de l’or...»  Lui se prépare à pren-
dre celle d’Addis Abeba (Éthiopie), fin juillet,
pour la prochaine étape d’un cycle de confé-
rences sous-régionales. «Il faut sensibili-
ser les responsables africains à la nouvelle
approche, encore méconnue: quand j’ai
proposé l’inscription de l’Aïr et du Ténéré,
la première réaction de mes autorités - qui
ont craint qu’elle ne condamne cette ré-
gion à l’état de musée - a été de dire: ‘ils
veulent nous fossiliser ou quoi?’».

Sophie BOUKHARI

P o r t r a i t

E N  V I S I T E  A U  M U S E U M  D ' H I S T O I R E  N A T U R E L L E  D E  P A R I S
( ( P h o t o  ©  t o u s  d r o i t s  r é s e r v é s ) .
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FRONT UNI POUR UN HÉRITAGE COMMUN
De nouveaux acteurs s'engagent en faveur de la protection et de la restauration du patrimoine
mondial. Pourquoi, et pourquoi le font-ils aux côtés de l'UNESCO?

11. . . . . . 

N o u v e a u x   p a r t e n a r i a t s

Yves Dauge, maire de la ville française
de Chinon qui met son savoir-faire et une
aide financière à la disposition de Luang
Prabang (Laos), inscrite en décembre
dernier sur la Liste du patrimoine mon-
dial.

«Chinon fait partie des villes du monde qui
portent un patrimoine à travers l’histoire.
C’est un peu notre devoir de faire profiter
d’autres villes de notre expérience. Clas-
ser un monument, c’est facile, mais une
ville, c’est tellement complexe. Le tourisme
arrive, l’argent joue, les investisseurs spé-
culent... Maintes questions se posent: peut-
on continuer à développer le commerce? à
construire des logements sociaux? Com-
ment assurer que le tourisme soit une
chance pour la population locale? Quels
instruments juridiques mettre en place? etc.
Il ne suffit pas d’envoyer des experts. Il faut
inscrire leur intervention dans une suite
logique d’actions continues. C’est l’objet
de la coopération décentralisée, qui per-
met de définir une politique publique forte
et légitime.

L’UNESCO m’a officiellement mis-
sionné auprès du gouvernement lao pour
développer cette coopération entre Chinon
et Luang Prabang. La coopération décen-
tralisée seule, je n’y crois pas. Il faut l’ins-
crire dans une légitimité internationale. On
dit toujours que l’UNESCO n’a pas d’ar-
gent; mais elle a mieux que ça: une auto-
rité à déléguer.

Nous allons d’abord mettre en place un
plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Fruit d’une étroite collaboration entre ac-
teurs français, lao et experts internatio-
naux, il aura force de loi. Le travail con-
siste essentiellement à décrypter la ville et
à élaborer des mesures juridiques. Bien sûr,
nous allons préserver les 33 monastères,
les maisons coloniales mais aussi tout le
tissu traditionnel ancien, qu’il faut faire
ressortir pour rapprocher le projet des
habitants. La phase de restauration s’éta-
lera sur trois ans. Le coût, d’environ trois
millions de FF, sera réparti entre la ville
et la région de Chinon, plusieurs ministè-
res français et divers autres bailleurs - ins-
titutions internationales, fondations, spon-
sors privés. Ensuite, nous passerons à la
phase de conseil des investisseurs privés.

Il faudra gérer l’élimination des déchets,
le développement du réseau électrique, des
infrastructures touristiques, sans aller à
l’encontre du patrimoine. La préservation
des zones humides, par exemple, est un
enjeu important. Elles assuraient la sur-
vie d’une petite économie productive mais
beaucoup sont devenues des dépotoires. La
tentation serait de les combler pour cons-
truire des murs en béton à la place. On
tuerait alors la respiration et l’équilibre
biologique de la ville.

L’autre grand volet du projet consiste
à ouvrir une ‘maison du patrimoine’. Cet
outil de proximité abritera une sorte de
chantier-école afin de montrer à la popu-
lation comment restaurer et améliorer son
habitat. Elle pourra puiser dans un fonds
d'aide spécial, alimenté par une taxe de
séjour prélevée sur les nuits d'hôtel. Car
une fois que les experts seront partis, ce
sera à cette population, mobilisée par les
monastères et les organisations de masse,
de prendre le relais.»

Ismail Serageldin, vice-président pour le
département Environnement et dévelop-
pement durable de la Banque mondiale
qui contribue avec l’UNESCO à la res-
tauration de six villes historiques.

«On peut resituer l’intérêt de la Banque
pour les villes historiques dans le cadre de
son mandat en faveur de la réduction de la
pauvreté et du développement économique
- mais nous prenons aussi en compte le ca-
ractère unique de ces sites. D’où la néces-
sité évidente de travailler en partenariat.
La Banque a capitalisé une expertise dans
le domaine des infrastructures, du loge-
ment, de la gestion municipale et des trans-
ports. L’UNESCO a l’expertise nécessaire
pour traiter les sites historiques, les insti-
tutions spécialisées comme l’ICCROM
(Centre international d'études pour la con-
servation et la restauration de biens cultu-
rels) savent les restaurer et les fondations
comme celle de l’Aga Khan pour la culture
assurent le lien avec les populations et ont
l’expérience de la conservation et de la re-
vitalisation des sites.

En considérant les différentes villes
historiques où la Banque va sans doute

financer d’importants investissements dans
les prochaines années (Fès au Maroc, Hué
au Viet Nam, Saint-Pétersbourg en Russie,
Samarkand en Ouzbékistan, Sana’a au
Yémen et Vilnius en Lituanie), nous avons
jugé sage de nous lancer résolument dans
ce type de partenariat, en nous fondant sur
les études commandées par l’UNESCO.
Cependant, nous sommes encore loin d’en-
visager clairement la manière d’articuler
au mieux les actions de tous les acteurs en-
gagés, y compris celles des deux princi-
paux: l’UNESCO et la Banque. Mais nous
sommes décidés à adopter une ligne prag-
matique, non bureaucratique et volonta-
riste qui puisse garantir les meilleurs ré-
sultats.»

André De Marco, directeur de la com-
munication du géant de l’industrie chi-
mique et pharmaceutique Rhône-Pou-
lenc qui travaille avec l’UNESCO sur les
fronts de la restauration et de l’éduca-
tion au patrimoine.

«Rhône-Poulenc considère qu’au-delà de
sa finalité économique, l’entreprise a des
responsabilités civiques à l’égard de la
communauté. L’une des formes de cette ci-
toyenneté s’exerce par le mécénat. La Fon-
dation Rhône-Poulenc développe un pro-
gramme de mécénat dont l’une des direc-
tions principales est la protection du patri-
moine culturel, artistique et naturel mon-
dial. Nous pensons en effet que ‘nous n’hé-
ritons pas la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants’.

La Fondation Rhône-Poulenc est en-
gagée dans deux programmes avec
l’UNESCO: d’une part la restauration, en
collaboration avec le gouvernement viet-
namien, de deux pavillons de la Cité impé-
riale de Hué et de deux tombeaux du roi
Tu-Duc. Nos équipes scientifiques appor-
tent leur assistance pour protéger de fa-
çon durable les bois neufs dans lesquels
sont construits ces pavillons des graves
destructions provoquées par les termites.
D’autre part, nous contribuons au projet
de l’UNESCO d’éducation des jeunes à la
protection du patrimoine mondial, cultu-
rel et naturel.»

■
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LES QUATRE NOUVEAUX «PAYSAGES CULTURELS»

PARC NATIONAL DE TONGARIRO (NOUVELLE-ZÉLANDE)

        12 . . . . . .

F A I T S  E N  C H I F F R E S

Depuis que le Comité du patrimoine mondial a entériné en 1992 l'existence d'une nouvelle catégorie
de sites: les «paysages culturels», il en a inscrit quatre sur la Liste du patrimoine mondial, dont deux:

Les dômes rocheux du Parc national
d’Uluru-Kata Tjuta se situent en terre abo-
rigène où vivent les Anangu. Selon la lé-
gende, la surface de la Terre était autrefois
sans relief. Ces lieux n’existaient pas. Jus-
qu’à ce que les êtres anciens Anangu (êtres
humains, plantes ou animaux), grands voya-
geurs, façonnent les paysages qu’ils tra-
versaient. Les voyages et activités de ces
êtres anciens reliaient différents sites à
travers le pays par des iwara (sentiers ou
pistes). Uluru et Kata Tjuta représentent
les points de rencontre de ce réseau que
forment les pistes ancestrales.

La gestion du parc s’inspire de la loi et
de la tradition Anangu, le tjukurpa. «C’est
à la fois notre loi, notre langue, notre terre
et notre famille», explique Yami Lester,
président du Comité de gestion du parc.

Ce parc s'étend sur 79.000 hectares dans l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Le paysage y est quasiment vierge. Des stations
de ski, rigoureusement contrôlées, ne couvrent que 3% de la surface totale.

«Le souffle de la montagne, c’est mon
cœur.» C’est ainsi que le peuple Ngati
Tuwharetoa du Parc national de Tongariro
en Nouvelle-Zélande exprime son amour
et son respect pour ce paysage volcanique
dont la mythologie est liée à l’arrivée des
premiers Maoris de Hawaiki, il y a entre
700 et 1.400 ans.

Ces monts sont sacrés car ils représen-
tent leurs ancêtres, les Tupuna et sont un
signe de mana (prestige), d’identité cultu-
relle et tribale et de spiritualité. En septem-
bre 1887, le grand chef des Ngati
Tuwharetoa présentait solennellement les
sommets de Tongariro, Ngauruhoe et
Ruapehu au gouvernement néo-zélandais.
Ainsi fut décidée la création du premier
parc national du pays, et quatrième du
monde.

PARC NATIONAL D'ULURU-KATA TJUTA (AUSTRALIE)

Situé non loin du centre de l'Australie, le Parc National d'Uluru-Kata Tjuta se compose d'écosystèmes arides s'étendant
sur 132.566 hectares. Il abrite le peuple Anangu depuis 5.000 ans.
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13. . . . . . 

F A I T S  E N  C H I F F R E S

RIZIÈRES DES CORDILLÈRES (PHILIPPINES)

L’histoire des quatre zones de rizières en
terrasses des cordillères des Philippines est
étroitement liée à celle des gens, à leur
culture, leurs coutumes et pratiques tradi-
tionnelles de gestion environnementale et
de production de riz. À cause de leurs
pentes abruptes, ni l’animal ni la machine
ne peuvent être utilisés: tout se fait à la
main. Un système complexe de barrages,
d’écluses, de canaux et de conduits en
bambous transfère l’eau des terrasses les
plus élevées aux plus basses jusqu’à une
rivière au fond de la vallée. Chacune des
zones se compose d’une couronne tampon
boisée qui en assure l’équilibre hydrologi-
que, des terrasses elles-mêmes, d’un ha-
meau et de bois sacrés où les hommes saints
(mumbaki) accomplissent rites et sacrifices
traditionnels relatifs au cycle saisonnier de
la production de riz.Les rizières en terrasse du nord-est de l'île de Luzon sont situées entre 700 et 1.500 mètres d'altitude, sur des pentes

qui peuvent atteindre 70 degrés. Elles existent depuis 2.000 ans.

La ville portugaise de Sintra doit son extra-
ordinaire développement à la douceur de
son climat, la fertilité de ses sols et la
proximité du Tage. La cité a été conquise,
détruite, libérée et reconstruite à maintes
reprises par les Romains, Arabes, Maures
et Portugais. Tous y ont laissé leur em-
preinte. Au Moyen Âge, la cour et les
aristocrates s’y installèrent, édifiant de
somptueux palais et résidences ou quinta
entourés de parcs et jardins. Son isolement
a également attiré moines et ermites qui y
installèrent des monastères et des ermita-
ges.

Sintra s’impose comme le prototype du
romantisme européen par ses fantasmes
architecturaux et la parfaite communion
qui règne entre la nature et les monuments
anciens.

LA VILLE DE SINTRA (PORTUGAL)

L'ancien monastère de Pena, transformé par Ferdinand II à la fin du XIXe siècle, dont se serait inspiré Louis II de Bavière
pour construire le fameux château de Neuschwanstein.

Uluru-Kata Tjuta en Australie et Tongariro en Nouvelle-Zélande, figuraient déjà sur la Liste
au titre de sites naturels.
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P L E I N  C A D R E

UN PIED DANS LE PASSÉ, UN PIED DANS LE FUTUR

14. . . . .

Le centre historique de Vilnius bénéficie d'un programme de réhabilitation où s'impliquent le privé,
le public et l'international. Objectif: réunir des moyens, maximaliser leur utilisation.

L i t u a n i e

Selon la légende, alors qu’il chassait dans
la région où les rivières Neris et Vilnia

se rencontrent -, le prince Gedymin vit en
songe un loup qui pouvait hurler comme
100. Un magicien interpréta ce rêve comme
un message des dieux signifiant qu’ils dé-
siraient fonder là une ville, dont la renom-
mée s’étendrait aussi loin que porteraient
les hurlements de ce loup. Sur les ordres du
prince, le château de Gedymin fut édifié sur
la plus haute colline alentour. Aujourd’hui,
les habitants de Vilnius y emmènent leurs
hôtes afin d’admirer la plus belle vue de la
ville, cœur politique, religieux, scientifique
et culturel de la Lituanie.

Le centre historique s’étend au-
jourd’hui sur près de 360 hectares et
compte 31.000 habitants. Il a été recons-
truit plusieurs fois au cours de sa longue
histoire, ponctuée d’au moins sept incen-
dies et deux guerres. C’est justement l’obli-
gation de reconstruire qui lui a donné ce
caractère si particulier, qui mêle les styles
gothique, Renaissance, baroque et classi-
que, justifiant son incription sur la Liste
du patrimoine mondial en 1994. Certains
immeubles ont sans conteste besoin d’être

rénovés mais étant donné son passé mou-
vementé, la ville est en assez bon état.

«Sur les 1.500 immeubles du centre
historique, 119 s’effondrent et ont le toit
en ruine», explique le chef du département
municipal pour la protection des monu-
ments, Augis Gucas. Mais plus que de tra-
vaux de reconstruction et de restauration,
c’est d’une «revitalisation» dont la ville a
besoin. «De nombreux immeubles sont in-
habités parce que les propriétaires en ont
été expulsés il y a plus de cinq ans pour
commencer leur rénovation. Mais à cause
du manque de fonds, les travaux n’ont ja-
mais démarré ou ont dû être interrompus,

rapporte la journaliste litua-
nienne Rusné Marcénaité. La
municipalité a dégagé la mai-
gre somme de 700.000 dollars
- de quoi repeindre quelques
façades et reconstruire un petit
immeuble! L’Église, qui pos-
sède une grande partie de la
vieille ville, est, elle aussi, à
court d’argent.»

Jusqu’ici, le programme de
restauration n’a pas servi à
grand-chose. La municipalité a
essayé de louer des immeubles
aux enchères mais n’a pas
réussi à attirer les investisseurs.
Ils ont jugé la rénovation trop
coûteuse et préfèrent un titre de
propriété à un bail. «À l’heure
où les réalités économiques
sont dures et les faillites nom-
breuses, peu d’hommes d’affai-
res sont prêts à augmenter leurs
frais généraux de dépenses de
rénovation, ajoute Rusné
Marcénaité. Ceux qui ont pris
ce risque ont été confrontés à

une administration tâtillonne, qu’ils ont le
plus souvent ignorée. Résultat, les travaux
ont été effectués sans consultation avec les
autorités responsables de la protection du
patrimoine, jugées trop strictes: s’il l’on
s’en tenait à leurs exigences, disent-ils, il
faudrait puiser l’eau dans un puits, cuisi-
ner et chauffer avec un poêle et laisser les
toilettes à l’extérieur. De fait, avant de
commencer quelque aménagement que ce
soit, les occupants sont censés obtenir des
autorisations de pas moins de 29 différents

bureaux. Aussi, les architectes passent-ils
plus de temps à rassembler les signatures
qu’à dessiner. Ils soutiennent qu’ils sont
seuls capables d’y parvenir... et s’empres-
sent de facturer ce ‘service’. Autre anoma-
lie, ni réparations ni travaux d’entretien
ne sont exigés des nouveaux propriétaires.»

La confusion qui a régné jusqu’ici -
largement à cause des changements socio-
économiques qui ont accompagné la chute
du communisme - a fait de Vilnius la can-
didate idéale pour tester une nouvelle ap-
proche en matière de restauration des vieux
centres historiques, basée sur le partena-
riat entre fondations privées, autorités lo-
cales et nationales et organisations inter-
nationales, dont l’UNESCO et la Banque
mondiale. Il doit permettre de mobiliser les
fonds et les compétences nécessaires. À
Vilnius, qui est l’une des six vieilles villes
du monde à en bénéficier, le Danemark et
l’Écosse apportent des conseils nourris de
leur propre expérience.

L’objectif essentiel est de dresser une
liste des infrastructures prioritaires et un
plan de gestion du patrimoine, actuellement
en cours de réalisation. On étudiera aussi
les moyens d’encourager les investisse-
ments privés et publics et de conserver à
la ville son caractère résidentiel au lieu de
la transformer en centre commercial ou en
quartiers de bureaux. Une institution sera
créée pour gérer la vieille ville. Le Centre
du patrimoine mondial de l’UNESCO y a
récemment ouvert un bureau dans des lo-
caux offerts par le gouvernement lituanien.

R E T R O U V E R  S A  P L A C E
L’idée est de préserver le caractère particu-
lier de Vilnius tout en la préparant à entrer
dans le XXIe siècle. Bien que les travaux
de planification demandent du temps, don-
nant parfois l’impression que rien n’avance,
la situation progresse. La Banque mondiale
s’est déjà engagée à hauteur de 190.000
dollars pour cette phase préliminaire. C’est
évidemment peu en regard des besoins.
Mais les différents partenaires sont convain-
cus que les millions nécessaires arriveront
à temps et que, finalement, Vilnius retrou-
vera sa place parmi les grandes capitales
d’Europe.
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LA DOUBLE VIE D'ABOMEY
La valeur du site d'Abomey ne tient pas à ses palais - plus que modestes - mais à l'entrelacs séculaire
des pouvoirs religieux et sociaux dont il est le centre de gravité.

B é n i n

I ls viennent, ils voient... et ils repartent
parfois déçus, du moins perplexes. «Ça

ne fait pas authentique!» revient souvent
sur les lèvres des 10.000 visiteurs qui se
rendent chaque année sur le site des palais
royaux d’Abomey, inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
1985. Car qui dit palais sous-entend ancien-
neté et luxuriance des matériaux, majesté
des formes. Or les dimensions sont modes-
tes: un simple rectangle de 35 mètres de
long pour le plus imposant. Les murs sont
en pisé, les toits, en tôle ondulée, s’avan-
cent pour former un auvent soutenu par de
simples piliers de bois, parfois de béton,
masquant les bas-reliefs polychromes, au
nombre de 130. Et surtout, des neuf ensem-
bles royaux construits sur ce site par la dy-
nastie des 12 rois d’Abomey,  du début du
XVIe à la fin du XIXe siècles, il reste beau-
coup de ruines perdues dans la broussaille,
des traces de l’imposant mur d’enceinte et
du fossé qui le bordait et au mieux quel-
ques bâtiments  si fragiles qu’ils ont été per-
pétuellement reconstruits et avec les maté-
riaux du moment.

PLE INS  E T  V IDES
La richesse des palais d’Abomey ne se
«voit» pas: elle exige d’abord de se livrer à
une lecture attentive de la géographie du
site pour relier les valeurs des pleins et des
vides, autrement dit des palais, si modes-
tes, et des cours, si imposantes. L’impor-
tance des premiers tenait, au fond, à leur
inaccessibilité au commun des mortels. En
revanche, la dimension des secondes per-
met d’imaginer l’immensité les foules qui
s’y pressaient, en général pour rendre hom-
mage à leur roi, et  mesurer ainsi toute
l’étendue de son pouvoir.

Mais Abomey ne livre toute sa richesse
qu’à la difficile condition de découvrir sa
fonction première: il sert de centre de gra-
vité, symbolique, des pouvoirs religieux et
sociaux qui enserrent toujours l’ethnie Fon,
la plus nombreuse du Bénin. Les dadasi,
les princesses qui chacune incarne l’un des
rois défunts, habitent encore un quartier ré-
servé qui reste frappé de nombre d’inter-
dits. Tous les quatre jours, les princesses
des dynasties royales font le tour des
douze tombeaux des rois pour y déposer
nourriture et boissons. Une fois par an la

«cérémonie moyenne» s’étend sur trois se-
maines, et la «grande cérémonie», censée
avoir lieu tous les dix ans, peut durer six
mois, toujours pour honorer les rois dé-
funts.

La fréquence et la magnificence de ces
cérémonies reposent entièrement sur le
CAFRA, le Conseil d’administration des
familles royales d’Abomey, tout comme
une bonne part de l’entretien et de la res-
tauration du site, hormis la partie muséale.
Mais, dans le «civil», ces familles ont

souvent un statut modeste et par suite des
revenus limités. C’est donc le savoir-faire,
le travail ou l’argent des dizaines de mil-
liers d’habitants de la ville qui perpétuent
le miracle d’Abomey. «Pas un seul d’entre
eux ne refuserait sa contribution si le roi
la lui demandait», soulignaient l’anthropo-
logue italienne Giovanna Antongini et l’ar-
chitecte Giovani Spini au retour de la der-
nière mission d’expertise de l’UNESCO en
juillet 1995.

C’est le cas, jour après jour, des artis-
tes-artisans pour la restauration du site,
mais aussi des historiens, musiciens, dan-
seurs, devins, responsables des cultes, qui
tiennent les premiers rôles dans l’accom-
plissement de tous les rituels, assumant
ainsi une fonction hériditaire. Giovanna
Antongini évoque ainsi ce gardien de porte
qu’elle avait baptisé le «gardien du vide»,
qui passait ses journées assis sur une chaise
à «contrôler» une porte du mur d’enceinte
qui n’est plus qu’une ruine au milieu des
champs, parce que sa famille fait ainsi de-
puis des générations.

C’est le même entrelacs séculaire de
privilèges et de pouvoirs, d’interdits et
d’obligations qui maille toute la ville, con-
verge vers les palais, nourrit les cérémo-
nies traditionnelles et, en confirmant son
caractère sacré, en fait un lieu vivant. Cha-
cun mène ainsi une double vie, depuis le
paysan ou l’artisan, à la fois citoyen du Bé-
nin, rouage de l’économie moderne et «su-
jet» du «roi», jusqu’aux princes eux-mê-
mes, héritiers d’un pouvoir autrefois ab-
solu et qui reste notoire bien qu’ils puissent

occuper un simple emploi de fonctionnaire.
Mais ces rapports d’autorité sont librement
consentis, et leur contrepartie économi-
que est plus que mineure: ils ressortent
de la volonté de maintenir une identité
historique incarnée par les rois et maté-
rialisée par ces palais qu’un jeune
Aboméen qualifiait très joliment de «dos-
sier du peuple».

Cette fonction oblige à revoir de fond
en comble la notion traditionnelle de con-
servation. Elle impose une approche an-
thropologique, repose au moins autant sur
la perpétuation du patrimoine immatériel
que sur le maintien - impossible - en l’état
de bâtiments. Car face à leur force symbo-
lique, que pèse leur aspect? Mais la dégra-
dation des bâtiments ne doit pas aller jus-
qu’à empêcher les pratiques culturelles et
cultuelles. Car, comme les Fon aiment à le
dire, «n’aurais-tu pas honte de faire une
cérémonie dans la maison de ton père si
elle était détruite?».

René LEFORT

D E S  P A L A I S
F R A G I L E S ,

PERPÉTUELLEMENT
R E C O N S T R U I T S

( P h o t o  ©
H O A - Q U I /
M .  H u e t ) .
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s’appuie sur le bénévolat, notamment des
étudiants, en échange du gîte et du cou-
vert. Malgré plus de deux ans de travail,
elle reste un mystère pour beaucoup.
«Bénédicte, elle est adorable, mais je ne
sais pas ce qu’est son organisation», lance
une cliente de café. La patronne, qui res-
pecte Bénédicte Verne, explique qu’à Vé-
zelay, «on n’aime pas en règle générale
ceux qu’on ne connaît pas».

L’intéressée a conscience de la com-
plexité de la situation:«c’est comme quand
dix hommes aiment la même femme». Mais
elle pense avoir trouvé une solution: tra-
vailler avec le Centre du patrimoine mon-
dial, autre admirateur de Vézelay.
«L’UNESCO permet d’éviter les cancans»,
parce que les gens sont ainsi poussés à y

Concilier les retombées touristiques, la mise en valeur culturelle, le message religieux autour
de la basilique de Vézelay est une gageure, comme pour tout site qui fut et reste un lieu de culte.

TRADITIONS, INTÉRÊTS ET PASSIONS

F r a n c e

Depuis des siècles, Vézelay attire les vi-
siteurs, des druides convergeant vers

une poche d’eau de mer miraculeuse, rete-
nue dans la colline, jusqu’aux foules de pè-
lerins et de croisés déferlant sur la basili-
que censée abriter quelques reliques de
Marie-Madeleine.

Haut lieu de l’art roman, inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial depuis 1979,
Vézelay conserve toute sa force d’attrac-
tion. Ses ruelles pavées et sinueuses avec
leurs galeries d’art et leurs cafés ont
échappé aux néons de la restauration ra-
pide et des chaînes d’hôtels qui enlaidis-
sent tant de lieux touristiques de la région
française de Bourgogne. Et pourtant, quel-
que 800.000 touristes y affluent chaque
année. Mais «la durée moyenne de la vi-
site est de 20 minutes, déplore Agnès
Millot, du syndicat d’initiative. Les gens
montent très vite par le village, visitent très
vite la basilique et repartent très vite. Et
les moines voient plus de touristes que les
garçons de café», ajoute-t-elle, ce qui est
très décevant, «car la plupart des 500 ha-
bitants ont une activité liée au tourisme».
Même si la «mode des marathons pour voir
le plus de choses possible» porte une part
de responsabilité, elle voit aussi poindre
une «résistance locale au flux touristique».

Q U Ê T E  C U LT U R E L L E
L’histoire semble jouer contre Vézelay: ses
résidents, jaloux de leur basilique, se rap-
pellent les «leçons» des guerres de religion
au XVIe siècle qui dressaient les villageois
contre les autorités ecclésiastiques. Les ten-
sions couvent encore. Il y a deux ans, les
moines de la Fraternité monastique de Jé-
rusalem sont entrés dans la ville pour assu-
mer la gestion «régulière et séculière» de
la basilique avec une véhémence qui a ul-
céré la plupart des habitants et obligé l’évê-
que à présenter des excuses en leur nom.

Si la tempête s’est apaisée, les soup-
çons pèsent toujours sur toute personne
attachée de près ou de loin à la basilique.
C’est le cas de Présence à Vézelay, une as-
sociation à but non lucratif qui fait visiter
le site. «Les touristes viennent ici en quête
culturelle mais ne trouvent pas de réponse,
explique sa présidente, Bénédicte Guillon
Verne. Nous sommes en train de créer les
outils pour donner à Vézelay sa propre

identité et relever sa beauté.» L’an dernier,
l’association a organisé 194 visites guidées
de la basilique et du village pour 46.000
touristes envoyés pour la plupart par le syn-
dicat d’initiative, tout en s'efforçant d’atti-
rer d’autres bonnes volontés locales par des
visites du village. Elle a aussi organisé des
«classes du patrimoine» sur l’histoire du
site, assorties d’expositions d’art celtique,
roman et gothique et d’artisanat local. Hor-
mis deux salariés mal payés, l’association

voir un site exceptionnel parmi d’autres.
Cette collaboration nouvelle s’est traduite
par le tournage d’une vidéo sur le site, sous
les auspices de l’Organisation, et la tenue
au Siège en mars dernier d’une manifesta-
tion au cours de laquelle les habitants de
Vézelay ont présenté leurs réalisations.
L’association met la dernière main à un
«centre de méditation culturelle» grâce à
un prix en espèces octroyé par la Fonda-
tion Ford sur recommandation du Centre.
Situé au cœur du village, il offre un lieu
idéal pour promouvoir le patrimoine mon-
dial et «permettre à la fois aux habitants
et aux visiteurs de voir Vézelay comme un
patrimoine que se partage l’humanité».
Mais ce partage ne s’étend pas forcément
aux convictions religieuses, ce qui expli-
que le scepticisme local à l’égard de l’as-
sociation de Bénédicte Verne. Elle se plaît
à souligner que l’appel à la conversion fi-
gure sur les murs de la basilique et de-
mande de sa voix douce si vous ne préfé-
reriez pas entrer dans la «lumière» avec
Jésus sculpté sur le portique.

«COMME  À  L ' É COLE»
La visite se poursuit avec une cinquantaine
d’élèves de 11 à 15 ans, qui entament un
«pèlerinage» factice. Bénédicte décrit les
épreuves des pèlerins et des croisés dans
leur «quête spirituelle», mais oublie de
mentionner les objectifs politiques et mili-
taires des croisades, ce qui laisse Julien
sceptique: «C’est comme à l’école. Quand
le prof mélange le catéchisme et l’histoire,
il faut noter les dates et oublier le reste...»
Un groupe d’ingénieurs en retraite et leurs
épouses, avides de précisions architectura-
les et historiques, se montre plus réceptif:
«C’est toujours plus intéressant de faire une
visite guidée avec quelqu’un qui croit en
ce qu’il dit». Point de vue que partage
Agnès Millot: «Personne ici n’est capable
de faire la même chose parce qu’ils ne sont
pas salariés, ils travaillent par passion.»

Elle peut être excessive parfois et sou-
vent dérangeante. Mais elle doit toujours
être là pour arriver à faire vivre les sites
du patrimoine dans le monde, surtout
quand ils ont une dimension religieuse,
depuis des monastères bouddhistes jus-
qu’aux bois sacrés.

Amy OTCHET

D E S  P R O T E C T E U R S  D U  P A T R I M O I N E  E N
H E R B E  ( P h o t o  U N E S C O / A m y  O T C H E T ) .
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É d u c a t i o n

À l'heure où la logique libérale veut s'emparer de l'éducation, les
ministres latino-américains réaffirment son rôle éthique et social.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

L'ÉCOLE À HUE ET À DIA

Quand on parle de l’Amérique latine et des
Caraïbes, on imagine à tort que les conquê-
tes y sont similaires et les carences diffé-
rentes. Or en Jamaïque, où se sont réunis
du 13 au 17 mai les 33 ministres de l’édu-
cation de cette vaste région, on retrouve les
mêmes maux qu’ailleurs: contraste entre
opulence et misère, crainte de la violence
due à l’exclusion, insolence des inégalités,
délectation verbale à propos de la démocra-
tie, souci de se faire entendre dans le monde
industrialisé.

Mondialisation, libre marché, moder-
nité, société civile, démocratie, représen-
tativité et participation, paix, solidarité:
c’est autour de ces mêmes mots que con-
vergent les débats des conférences interna-
tionales. Selon les experts, ces rencontres
et déclarations «planétaires» créent chez les
États membres une plus grande sensibili-
sation et des engagements plus fermes.

L’UNESCO s’appuyait pour cette oc-
casion sur quelques documents de base qui
ont imprégné le jargon international: édu-
cation pour tous (Jomtien, 1990), transfor-
mations productives avec équité (Cepal-
UNESCO, 1992), éducation tout au long de
la vie (Rapport Delors, 1995) - et tentait de
relier les résultats obtenus et les engage-
ments pris, en matière d’éducation, lors des
cinq Sommets présidentiels ibéro-améri-
cains (de 1991 à 1995) et des sept sommets
mondiaux réunis par les Nations Unies de-
puis 1990.

En effet, lors de toutes ces réunions,
l’éducation est apparue comme la priorité
absolue, capable non seulement d’aider à
surmonter les grands problèmes nationaux,

régionaux et mondiaux, mais à entrer dans
un nouveau millénaire avec optimisme.
Ainsi, un rapport comme celui de la Com-
mission présidée par Jacques Delors sou-
ligne encore qu’un des piliers du futur est
«apprendre à vivre ensemble», quand on
pouvait supposer que c’est le progrès scien-
tifique et technologique qui étayerait les
conquêtes sociales et humaines.

À Kingston, les ministres de l’éduca-
tion ont très vite manifesté un certain aga-
cement. Pour le ministre chilien, Sergio
Molina, les documents préliminaires leur
laissaient peu de marge pour exprimer «ce
que nous voulons réellement, ce que nous
faisons et ce que nous pouvons faire. Ce
n’est peut-être pas ce qu’il y a de mieux,
mais cela vient de nous».

Car, au-delà des schémas ambitieux et
des généralisations abstraites se cachent de
sérieuses hésitations quant à l’avenir de

l’éducation en Amérique latine. Pendant 16
ans (durée de mise en œuvre du « Projet
majeur d’éducation »), l’accent a été mis
sur la généralisation de l’accès à l’éduca-
tion (c’est chose faite), la foi en l’école
publique, les enseignants, l’innovation
adaptée aux moyens locaux. Or la pensée
dominante conduit aujourd’hui à estimer
que l’effort d’universalisation de l’école est
insuffisant; qu’il faut traiter les enseignants
en fonction de leur «rendement»; que la
gestion de l’éducation est au cœur des sys-
tèmes éducatifs et de la société libérale
soucieuse d’efficacité; en définitive, que
la mondialisation exige de se préparer à la
concurrence, sous peine de faillite natio-
nale.

●

D ix  an s  j ou r  pou r  j ou r  ap r è s  l ’ a c c i d en t
de  Tc he rnoby l ,  p l u s  d e  500  v i l l e s  e t
v i l l a ge s  de  40  pay s  on t  donné  l e  26
av r i l  un  CONCERT  DE  CAR I L LONS  à  l a
mémo i r e  de s  v i c t ime s  de  l a  c a t a s t r ophe .
L e s  ég l i s e s  d e  Ru s s i e ,  d e  Bé l a ru s  e t
d ’Uk ra i ne  s e  s on t  j o i n t e s  à  c e  c on c e r t
qu i  r éun i s s a i t  p ou r  l a  p r em iè r e  f o i s  d e s
c a r i l l o n s  d e  t ou s  l e s  c o i n s  du  monde .
Ce t t e  p r em iè r e  mond i a l e ,  o r gan i s é e  dan s
l e  c ad r e  du  P r og ramme  UNESCO -
Tche rnoby l ,  a  é t é  s u i v i e  d ’ un  c on c e r t
s p i r i t u e l  à  l a  c a t héd ra l e  No t r e -Dame  de
Pa r i s .  Un  c onvo i  human i t a i r e  d e  hu i t
c am ion s  de  l a  C r o i x -Rouge  f r an ça i s e  e s t
en su i t e  pa r t i  d e  No t r e -Dame  pou r  l a
Bé l a ru s  où  s e r on t  d i s t r i bué s  ma t é r i e l s
édu ca t i f s  e t  j o ue t s  à  35 .000  en fan t s .

▼

Le président de la LITUANIE, Algirdas
Brazauskas, et le Directeur général de
l’UNESCO, Federico Mayor, ont signé
le 22 mai à Vilnius un accord de
coopération.  Il prévoit notamment la
création, dans la capitale lituanienne,
d’un Centre international d’éducation
à distance, l’élaboration d’un plan
d’ensemble pour la réhabilitation de la
vieille ville de Vilnius, ainsi qu’une
aide aux instituts de recherche et aux
professionnels des médias.
L’accord souligne aussi l’importance
d’un resserrement des liens entre les
neuf pays riverains de la Baltique.

●

La  C i t é  d e s  s c i en c e s  e t  d e s  t e c hn i que s  Ro i
Abdu l  A z i z ,  l a  r édu c t i on  de s  r i s que s
s i sm ique s ,  l a  c on s e r va t i on  de s  monumen t s
e t  d e s  s i t e s  a r c héo l og i que s :  t e l s  s on t
que l que s - un s  de s  p r og rammes  de
l ’ARAB I E  SAOUD I T E  auxque l s  l ’ UNESCO
s ’ engage  à  appo r t e r  une  a s s i s t an c e  dan s
un  a c c o rd  s i gné  l e  26  ma i  à  R i yadh  pa r
Mohamed  B i n  Ahmed  A l  Ra sheed ,  m in i s t r e
de  l ’ é du ca t i on ,  e t  l e  D i r e c t eu r  géné ra l ,
F e d e r i c o  M a y o r.

L ' ÉCOLE
OBL IGATO IRE  E T

GRATU I T E :  UN
E N G A G E M E N T  D E

L ' É TAT  ( Pho t o
U N E S C O /

M a r i a  M u i n o s ) .
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É d u c a t i o n

Kingston a montré la difficulté, à l’éche-
lon des ministres de l’éducation, de déci-
der une augmentation des investissements
éducatifs pour parvenir à 6,5% du PIB,
comme le recommande l’UNESCO. Au
point que la recommandation finale n’en fait
pas mention. En fait, les programmes éco-
nomiques et sociaux de la majorité des pays
de la région dépendent des recommanda-
tions du Fonds monétaire international et
l’augmentation du budget de l’éducation est
habituellement du ressort des ministres de
l’économie.

Federico Mayor, Directeur général de
l’UNESCO, estime néanmoins que «l’ob-
jectif de 6,5% pour l’an 2000 est raison-
nable», l’augmentation des dépenses
d’éducation allant de pair avec le ralentis-
sement de la croissance démographique.

Dès le début de la réunion, trois thè-
mes se sont avérés prépondérants: l’auto-
nomie d’action des gouvernements, ferme-
ment convaincus du rôle de coopération -
non d’incitation - que jouent les organis-
mes internationaux; les problèmes de fi-
nancement de l’éducation; et le rôle des
enseignants dans la conception de l’école
du XXIe siècle.

Pour ce qui est du premier thème, les mi-

gratuité de l’enseignement. Déjà, lors de la
cérémonie d’ouverture, le Premier ministre
jamaïcain, P.J. Patterson, avait fait l’unani-
mité à ce propos, en soulignant que la pros-
périté matérielle ne peut pas, en soi, créer
une société idéale: «Nous voulons et recher-
chons une économie de marché, pas une
société de marché».

Les participants ont considéré que l’en-
gagement envers une éducation universelle
et efficace doit être une «politique d’État»
qui soit à l’abri de l’instabilité des program-
mes gouvernementaux et réunisse toutes les
forces sociales et économiques. Par ailleurs,
il faut «considérer le caractère obligatoire
et la gratuité de l’école comme un engage-
ment de l’État et de la société pour garan-
tir à tous un niveau de compétences indis-
pensables».

●

Le  Con cou r s  Noma  1996  d ’ I L LUSTRA-
T I O N S  D E  L I V R E S  P O U R  E N FA N T S ,
o r gan i s é  pa r  l e  C en t r e  c u l t u r e l  a s i a t i que
pou r  l ’UNESCO  (ACCU) ,  a  pou r  bu t
d ’ en cou rage r  l a  c r éa t i on  a r t i s t i que  dan s
l e s  pay s  en  déve l oppemen t  e t  d ’ amé l i o r e r
l a  qua l i t é  d e  l a  l i t t é r a t u r e  en fan t i n e .  I l
e s t  ouve r t  j u s qu ’ au  15  novembre  e t
s ’ ad r e s s e  aux  i l l u s t r a t eu r s  d e s  É t a t s
m e m b r e s  d e  c e s  p a y s .

L e  p r i x  s e r a  dé c e rné  en  dé c embre  e t  l e s
œuv re s  p r imée s  s e r on t  p r é s en t ée s  l o r s
d ’ une  expo s i t i o n  qu i  au ra  l i e u  à  Tokyo
e n  1 9 9 7 .

☛ ACCU ,  6 ,  F uku romach i ,  S h i n j uku -ku
To k y o  1 6 2  ( J a p o n )

nistres ont décidé d’élaborer un document
différent de celui suggéré par le Bureau ré-
gional de l’UNESCO à Santiago. Plutôt que
de mettre l’accent sur les aspects ponctuels
(1.000 heures effectives de classe par an,
arrêt de la méthode pédagogique où le pro-
fesseur et les élèves restent face-à-face, do-
tation de bibliothèques scolaires, amélio-
ration des matériels pédagogiques), ils ont
insisté sur le nouveau rôle de l’éducation
qui consiste à transmettre des valeurs. Les
valeurs religieuses, par exemple, ont été
longuement débattues.

La paix, la démocratie et le dévelop-
pement constituent, aux yeux des minis-
tres, les instruments clés de l’avenir de la
région. Et «l’école est un lieu privilégié
pour qu’enfants et adolescents s’initient à
l’exercice de leurs droits», ce qui suppose
la pratique d’un «nouvel humanisme»
fondé sur un juste exercice de la citoyen-
neté, la maîtrise des codes de la modernité
et le développement d’une attitude éthique
et morale de respect de soi et d’autrui.

Les ministres ont ensuite défendu avec
vigueur le thème de l’école publique et la

Enfin, les ministres ont vigoureusement dé-
fendu le corps enseignant et recommandé
des «accords nationaux» pour résoudre «la
grave situation personnelle et profession-
nelle des enseignants ainsi que le risque que
court la profession en raison des très bas
salaires, des mauvaises conditions de tra-
vail et de la dévalorisation de leur métier».

Peut-on parler d’un «esprit de la Jamaï-
que»? C’est peu probable. La période ac-
tuelle n’incite pas les gouvernements à se
pencher sur l’éducation. Les politiques de
stabilisation, de restriction des dépenses
sociales et d’introduction - parfois impéra-
tive - de la liberté de marché conditionnent
le paysage éducatif de la région. Mais une
chose est sûre: plutôt que de se lancer dans
de grands projets de réforme, on préfère
avancer avec prudence dans trois ou quatre
domaines prioritaires

 Il est donc clair que la coopération in-
ternationale doit  changer de cap face aux
urgences nationales qui prennent à nouveau
le pas sur les grands mouvements interna-
tionaux. C’est aussi le défi lancé par le Rap-
port Delors, dans le prolongement d’Ap-
prendre à être d’Edgar Faure, dont la pu-
blication coïncidait avec un après mai 68
marqué par un fort courant d’humanisme
universaliste, alors qu’aujourd’hui c’est le
néolibéralisme qui a le vent en poupe plu-
tôt qu’un courant mondial en faveur de
l’éducation.

Raúl VARGAS VEGA
à Kingston

U N  M É T I E R  À  R I S Q U E

VA L E U R S  À  T R A N S M E T T R E

▼

Qu’est-ce qu’une RÉSERVE DE BIOS-
PHÈRE?  Comment fonctionne-t-elle?
Qui en bénéficie? Quels sont les
critères de désignation? Quels sont les
objectifs du Réseau mondial de
réserves de biosphère mis en place
par le Programme de l’UNESCO sur
l’homme et la biosphère (MAB)? Une
brochure richement illustrée vient de
paraître pour répondre à toutes ces
questions. Elle contient également une
carte montrant la localisation des
réserves en relation avec les princi-
paux types d’écosystèmes.
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Le droit à une presse libre et pluraliste est proclamé partout,
mais reste bafoué pour deux milliards d'individus.

UNE LIBERTÉ FRAGILE...OU FACTICE
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En 1995, 49 journalistes ont été tués à cause
de leurs opinions ou dans l’exercice de leur
métier, et des enquêtes sont en cours sur les
circonstances de la mort de 25 autres. Six
de leurs collègues ont été portés disparus et
102 ont fini l’année derrière les barreaux
parce que les pouvoirs n’appréciaient pas
ce qu’ils écrivaient, ce qu’ils cherchaient à
découvrir, voire ce qu’ils pensaient.

La Journée mondiale de la liberté de la
presse, célébrée le 3 mai, a rendu hommage
à ces hommes et ces femmes et permis de
rappeler que, malgré des progrès, le droit
fondamental à la liberté de la presse est
encore loin d’être une réalité universelle.
D’après l’ONG française Reporters Sans
frontières (RSF), l’interdiction  et la cen-
sure des publications sont monnaie courante
dans plus de la moitié des pays du monde:
«plus de deux milliards d’hommes et de
femmes vivent sous des gouvernements qui
restreignent leur droit à connaître la vé-
rité», constate le rapport 1996 de RSF.

D O U B L E  L A N G A G E

chef adjoint du grand quotidien polonais
Gazeta Wyborcza. Il y a 20 ans, il n’y avait
pas de presse d’opposition donc, rien à
réprimer, et les journalistes étaient des re-
lais du Parti. Aujourd’hui, le pluralisme
et l’indépendance des médias existent bel
et bien et les journalistes constituent une
menace réelle pour le pouvoir.»

On ne peut pas en dire autant de bien
d’autres pays. En Algérie, où 22 journalis-
tes ont été tués l’an dernier, «la profession
est très affaiblie et le découragement gé-
néral», reconnaît Houda Bouchaib, mem-
bre du Comité exécutif de la Fédération in-
ternationale des journalistes. «Mais que
faire quand c’est votre famille qui vous
condamne à mort»?, s’interroge un jour-
naliste algérien réfugié à Paris après avoir
été dénoncé comme hérétique par un cou-
sin islamiste. La censure règne et ceux qui
osent mettre en cause les thèses officielles
se retrouvent vite derrière les barreaux.

Ailleurs en Afrique, la situation n’est
guère plus encourageante. «Les gouverne-
ments utilisent de nouvelles méthodes pour
museler les médias», explique Pius Njawe,
responsable du journal camerounais Le
Messager  et animateur de l’association
nationale pour la liberté de la presse.
Njawe, qui a été en prison «un nombre in-
calculable de fois», est sous le coup de huit
chefs d’inculpation: «C'est pire que la cen-
sure. On nous dit qu’il n’y en a plus, alors
on publie ce que l’on veut, et la police nous
tombe dessus pour ‘abus de la liberté de
presse’.»

TA C T I Q U E  R É P R E S S I V E
RSF estime «particulièrement préoccu-

●

«Je  vou s  demande  à  t ou s  de  p r o t ége r
c e t t e  pa i x  que  nou s  avon s  s i gnée  ave c
l e s  I s r aé l i e n s ,  dan s  l e s  me i l l e u r s
momen t s  c omme  dan s  l e s  p i r e s » ,  a
dé c l a r é  Mme  Souha  A ra f a t ,  é pou se  du
p r é s i d en t  d e  l ’ Au t o r i t é  na t i ona l e  pa l e s t i -
n i enne ,  qu i  a s s i s t a i t ,  l e  14  ma i ,  au
l an c emen t  d e  l ’ o pé ra t i on  «PARTENA IRES
POUR  LA  PA IX » .  O r gan i s ée  pa r  l ’ a s s o -
c i a t i on  human i t a i r e  Équ i L i b r e ,  e l l e  v i s e  à
r e cue i l l i r  p r odu i t s  a l imen ta i r e s ,  méd i c a -
men t s ,  ma t é r i e l  d i da c t i que  e t  é qu i pemen t
pou r  hand i c apé s .  Qua t r e  c am ion s  s on t
pa r t i s  d e  l ’UNESCO  pou r  r e cue i l l i r  d e s
don s  de  pa r t ena i r e s  p r i v é s  en  F r an ce .  L e
c onvo i  e s t  a t t endu  c e  mo i s - c i  à  Gaza .
Ce t t e  opé ra t i on  béné f i c i e  du  s ou t i en  de
l ’UNESCO  au  t i t r e  d e  s on  P r og ramme
d ’a s s i s t an c e  au  peup l e  pa l e s t i n i en .

▼

Pour «marquer, sur des sites symbo-
liques, sa détermination à combattre
l’intolérance et à mobiliser la com-
munauté internationale», le couturier
PIERRE CARDIN, ambassadeur de
bonne volonté de l’UNESCO, s’est
rendu en Israël et en Jordanie du 29
avril au 2 mai. Il a inauguré «la forêt
de la paix» aux abords d’Eilat et
assisté à Pétra à la levée des drapeaux
de la tolérance créés l’an dernier par
six artistes pour célébrer l’Année des
Nations Unies pour la tolérance.

Pourtant bon nombre de ces gouvernements
ont signé des déclarations et des chartes, et
même adopté des lois sur la liberté de la
presse. L’écart entre les déclarations d’in-
tention et les actes demeure considérable,
comme l’ont confirmé les journalistes et
directeurs de journaux du monde entier réu-
nis à l’UNESCO pour une série de tables
rondes organisées le 3 mai, date du cin-
quième anniversaire de la Déclaration de
Windhoek1 et du lancement d’une grande
campagne de l’UNESCO pour promouvoir
des médias indépendants et pluralistes.

 «En Russie, le principal moyen utilisé
pour contrôler les médias est la peur, ex-
plique Vsevolod Bogdanov, de l’Union des
journalistes de Russie. Nous savons que les
responsables sont des gangs professionnels
très organisés, mais aucun des meurtres
commis jusqu’ici n’a débouché sur une
seule arrestation.» Paradoxalement, les
«problèmes gigantesques» auxquels sont
confrontés les médias en Russie et en Eu-
rope de l’Est témoignent d’un changement
positif, selon Tom Fenton, correspondant
de CBS à Moscou, qui voit dans la situa-
tion de la presse «une des réussites de la
période de transition». «Nous avons brisé nos
chaînes, constate Ernest Skalski, rédacteur en

pante» la tactique répressive de plus en plus
utilisée, qui consiste à s’abriter derrière le
pouvoir judiciaire. La diffamation, par
exemple, est considérée comme une offense
criminelle dans nombre de pays d’Asie, rap-
pelle l’Indien Cushrow Irani, directeur du
Stateman  et ancien président de l’Institut
international de la presse. «Le pluralisme
des médias signifie la pluralité des opinions
et pas simplement celle des propriétaires
de journaux, mais en Asie la diversité des
opinions n’est pas vraiment la bienvenue»;
36 journalistes asiatiques ont d’ailleurs
passé le nouvel an en prison, dont une bonne
vingtaine en Chine.

L E  D É PA RT  D E S  « C A M I O N S  P O U R  L A  P A I X »
( P h o t o  U N E S C O / I .  F o r b e s ) .
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M é d i a s

Dans les Balkans, les poursuites judi-
ciaires ont remplacé la mitraillette. «Les
autorités de Serbie, Croatie et Bosnie-Her-
zégovine sont en train de reprendre en main
les médias sous prétexte de ‘privatisations
abusives’ durant le conflit, constate Kati

agences de presse, ainsi qu’à former, no-
tamment aux nouvelles technologies, jour-
nalistes et gestionnaires. L’UNESCO four-
nit également des avis aux gouvernements
sur la législation relative aux médias et
encourage la transformation des chaînes

V L A D I S L A V
L I S T I E V,

D I R E C T E U R  D E
L ' O R T  ( T É L É V I -

S I O N  P U B L I Q U E
R U S S E ) ,

A S S A S S I N É  L E
1 e r  M A R S  1 9 9 5
P A R  L A  M A F I A ,

S E L O N  D E S
S O U R C E S

GOUVERNEMENTALES
( P h o t o  ©

G A M M A /
C h u c k  N a c k e ) .

▼

«J’ai l’intention de diffuser le message
de la paix dans le monde entier». Telle
est la profession de foi du célèbre
interprète de musique gitane CHICO
BOUCHIKHI, nommé le 9 mai envoyé
spécial de l’UNESCO. Organisateur
du Festival Mosaïque gitane, une
manifestation musicale multiculturelle
qui se tient à Arles (France) et dont
l’édition 1996 est intitulée «La nuit de
la paix», il a l’intention de créer des
festivals similaires en Palestine, Israël
et Bosnie-Herzégovine.
Le 2 mai, le Directeur général avait
nommé ambassadeur de bonne
volonté l’artiste russe ZURAB
TSERETELI, «ce volcan de créativité et
d’imagination», pour être à «l’avant-
garde de ceux qui défendent les
idéaux de paix et de tolérance».

●

La  c é l éb ra t i on  de  l a  JOURNÉE  INTER -
NAT IONALE  DE  LA  FAMI L L E  a  donné
l i eu ,  l e  14  ma i ,  à  une  r en con t r e - déba t
o rgan i s é e  à  l ’UNESCO  pa r  l e  Com i t é
pe rmanen t  d e s  ONG .  Au t ou r  du  t hème
«Po l i t i que s  f am i l i a l e s  e t  c hangemen t » ,
l e s  que l que  200  pa r t i c i p an t s  on t  t en t é  de
r épond re  aux  que s t i on s  s u i van t e s :
c ommen t  l e s  po l i t i q ue s  s u i v en t - e l l e s  ou
an t i c i p en t - e l l e s  l ’ é vo l u t i on  de  l a  f am i l l e ?
Communémen t  r e c onnue  c omme  l a  c e l l u l e
de  ba s e  de  l a  s o c i é t é ,  c ommen t  l a
f am i l l e  a s s ume - t - e l l e  s e s  f on c t i on s
d ’ a c c ue i l ,  d ’ édu ca t i on  e t  d ’ a c c ompagne -
men t  d e s  p e r s onne s  qu i  l a  c on s t i t u en t ?

C H I C O  B O U C H I K H I
( P h o t o  U N E S C O / I n e z  F o r b e s ) .

Marton, du Comité de protection des jour-
nalistes. À Belgrade,  Studio B a été réqui-
sitionné en janvier au nom de la loi sur la
privatisation, ce qui signifie qu’il n’existe
plus de télévision indépendante. Les ac-
cords de Dayton prévoient la libre circu-
lation des journalistes, mais la commu-
nauté internationale devra se montrer par-
ticulièrement vigilante.»

Si la liberté de la presse suppose une
volonté politique, elle exige aussi des
moyens économiques. La Gazeta Wyborcza
a pu préserver son franc-parler parce que
«nous sommes devenus assez riches pour
résister», reconnaît Ernest Skalski. En
Russie, par contre, peu de gens ont les
moyens d’acheter le journal et en Slova-
quie, ajoute-t-il, le papier est lourdement
taxé, ce qui asphyxie la presse jeune et in-
dépendante. Selon Pius Njawe, l’Afrique,
elle, ne manque pas seulement d’argent et
d’équipement, mais aussi de professionnels
qualifiés: journalistes, techniciens et ad-
ministrateurs.

Les efforts de l’UNESCO visent à ré-
soudre tous ces problèmes. Outre la cam-
pagne lancée à Windhoek pour sensibili-
ser l’opinion à l’importance d’une presse
libre, elle a permis - par le biais du Pro-
gramme international pour le développe-
ment de la communication (PIDC) - d’équi-
per des journaux, a encouragé les opérations
de jumelage, mis en place des radios com-
munautaires et contribué à moderniser les

publiques de radiotélévision en services pu-
blics avec une ligne rédactionnelle indépen-
dante. Elle a également contribué à la mise
en place de réseaux de surveillance comme
IEX et MISANET qui ont pour mission
d’enquêter et de protester, l’Organisation
servant éventuellement de médiateur avec
les autorités concernées.

«La liberté de la presse est toujours
aussi fragile, affirme Henrikas Iouch-
kiavitchious, sous-directeur général pour la
communication, l’information et l’informa-
tique. D’une part, les contraintes écono-
miques encouragent la concentration des
médias et menacent le pluralisme. De
l’autre, les journalistes sont en butte à des
attaques répétées. Dans certains pays, la
presse est devenue la victime privilégiée
d’actes d’extrême violence. Sa liberté exige
une vigilance sans faille. C’est une respon-
sabilité qui n’incombe pas aux seuls jour-
nalistes mais à tous les citoyens et à leurs
représentants. Pas seulement le 3 mai: tous
les jours de l’année.»

Sue WILLIAMS

(1) Ce séminaire pour le développement d’une presse
africaine indépendante et pluraliste, le premier du
genre organisé par l’UNESCO, avait adopté la Dé-
claration de Windhoek qui réaffirmait notamment
le droit au pluralisme et à l’indépendance de la
presse et proposait des voies pour y parvenir. C’est
pourquoi le 3 mai a été choisi pour la Journée mon-
diale de la liberté de la presse.
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Cinéma

En l'absence d'un marché régional, il faut protéger le cinéma
africain et l'aider à élargir ses débouchés. Vite.

À BOUT DE SOUFFLE
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«La question de base est simple: le cinéma
africain va-t-il continuer à exister? Étant
donné le drame que vivent les réalisateurs
africains pour faire aboutir leur film et la
restriction des moyens mis à leur disposi-
tion par les États, on peut se poser la ques-
tion.» Comme le rappelle Serge Adda, di-
recteur général de Canal Horizon, la «filiale

africaine» de la chaîne cryptée française
Canal Plus, la crise se situe aussi bien au
stade de la production qu’à celui de la dis-
tribution. C’est à ce dernier point qu’était
consacrée la table ronde organisée le 10 avril
par l’UNESCO, avec une quinzaine de pro-
fessionnels du cinéma africain.

Selon le réalisateur tunisien de
Halfaouine, Férid Boughedir, le cinéma afri-
cain est victime de l’impérialisme culturel qui
se cache derrière la mondialisation des
échanges de produits audiovisuels. «La dis-
tribution est colonisée par les fournisseurs de
films étrangers et leurs relais locaux, affirme-
t-il. Pourtant, nos publics veulent se voir.
Halfaouine a battu Rocky, Rambo et tous les
autres en Tunisie; Wend Kuuni a connu le
même succès au Burkina Faso.»

Pour Serge Adda,  il s’agit de faire évo-
luer le goût du public africain. «On
s’autocongratule beaucoup sur notre génie.
Or qu’on le veuille ou non, notre public
préfère le cinéma américain.» Et de rap-
porter qu’en juillet 95, sur les 28 longs
métrages diffusés par Canal Horizon dans
plusieurs pays, Rue Princesse n’est arrivé
qu’en cinquième position dans son pays, la
Côte d’Ivoire, avec 46% d’audience, der-
rière quatre films américains, qui attei-
gnaient tous 75% d’audience. Pire, il n’oc-
cupait que la 14e place au Sénégal et la 26e

en Tunisie. De fait, les films pâtissent de
l’absence d’un marché interafricain.

Comment faire pour que l’argent aille
à la production locale? Pour les partici-
pants, la télévision doit devenir une nou-
velle chance pour le cinéma du continent,
en constituant une source de commandes
et, surtout, en le faisant connaître au plus

grand nombre. Ils ont aussi insisté sur la
nécessité de le protéger, en s’inspirant du
«modèle français», qui s’appuie à la fois
sur le marché et sur une volonté politique
assortie d’un dispositif législatif protec-
tionniste (10% des recettes réinvestis dans
des productions françaises, quotas de dif-
fusion télévisée d’œuvres européennes).

Mais ce modèle «n’est pas forcément
reproductible», a averti Dominique Wal-
lon, expert de la Commission européenne.
Il s’appuie en effet sur un véritable mar-
ché - 130 millions de tickets vendus par
an - alors qu’en Afrique, les débouchés na-
tionaux sont trop étroits - 3,6 millions d’en-
trées par an au Burkina Faso par exemple.
Pour Serge Adda, l’avenir immédiat du ci-
néma africain francophone repose donc sur
le marché européen à condition que la
France l’aide à s’y faire une place au so-
leil. «Notre cinéma sera sauvé le jour où ce
pays, dans le cadre de la francophonie,  l’in-
tégrera dans les quotas européens de diffu-
sion. Ce sera un cinéma aidé; et alors?»

Pour l’heure, la véritable urgence est
de continuer à faire des images, a conclu
le cinéaste burkinabé Idrissa Ouedraogo.
«C’est de la quantité que naîtront des films
de qualité visibles dans le monde entier.»

Sophie BOUKHARI

●

Le s  d i r i g ean t s  d e  t r o i s  en t r ep r i s e s
mé cène s  on t  r e çu  l e  25  av r i l  l a
MÉDA I L L E  F E L L IN I  d e  l ’UNESCO  pou r
l eu r  c on t r i bu t i on  à  l a  r e s t au ra t i on  du
pa t r imo i ne  f i lm i que :  l e  F e s t i v a l  du  f i lm
de  So t c h i  ( Ru s s i e )  pou r  Ok ra i na  de  Bo r i s
Ba rne t  ( 1933 ) ;  l a  c ha î ne  de  t é l é v i s i on
f r an ça i s e  A r t e/La  S ep t  pou r  Eno ch  A rden
d e s  A m é r i c a i n s  D . W.  G r i f f i t h  e t
C .  Cabanne  (1915 ) ;  e t  L amy  Immob i l i e r
( F r an ce )  pou r  L e s  Ro s e s  C r o i x  de
l ’ Au t r i c h i en  Robe r t  L and  (1921 ) .

▼

Cinq lauréats se sont partagé le PRIX
BENOIS DE LA DANSE qui a été remis
lors d’une cérémonie organisée à
l’UNESCO le 29 avril - Journée inter-
nationale de la danse - dans le cadre
des manifestations célébrant le 50e
anniversaire de l’Organisation: le
chorégraphe Valentin Elizariev
(Bélarus), le compositeur Georges
Kouroupos (Grèce), ainsi que les dan-
seurs Irek Moukhamedov du Royal
Ballet de Londres (Royaume-Uni),
Vladimir Derevianko du Zamper
Opera de Dresde (Allemagne) et
Diana Vichnova du Ballet Kirov de
Saint-Pétersbourg (Russie).
Ce prix porte le nom du décorateur et
critique d’art russe Alexandre Benois.

L E  « B E N O I S  D E  L A  D A N S E »  D U  S C U L P T E U R  I G O R
U S T I N O V  ( P h o t o  ©  M a r i e - P i e r r e  D E C U P Y E R ) .

L ' É Q U I P E  D E
P O  D I  S A N G U I

( G U I N É E -
B I S S A U ) ,  S E U L
F I L M  A F R I C A I N

P R É S E N T É
A U  D E R N I E R

F E S T I V A L
 D E  C A N N E S

( P h o t o  ©
G A M M A /

B e n a i n o i s -
D u c l o s ) .
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Les scientifiques restés en Amérique latine et aux Caraïbes, ou
expatriés, peuvent travailler ensemble grâce à un réseau sur Internet.

●

Le s  SERV IC ES  B I B L IOTHÉCA IRES  E T
D ’ I N F O R M AT I O N  U N I V E R S I TA I R E S
peuven t  d é so rma i s  s e  c onne c t e r  g r â c e  au
Ré seau  i n t e r na t i ona l  d ’ é c o l e s  d e
b i b l i o t hé conom ie  e t  d e s  s c i en c e s  d e
l ’ i n f o rma t i on  ( S L I SNET ) .  L an c é  à  l ’ i n i t i a -
t i v e  de  l ’UNESCO ,  i l  r e l i e  d é j à  pa r
I n t e rne t  16  i n s t i t u t i on s  d e  t ou s  l e s
c on t i n en t s  pou r  r épond re  e f f i c a c emen t
aux  dé f i s  t e c hno l og i que s  e t  r en f o r c e r  l a
c oopé ra t i on  No rd - Sud  e t  Sud - Sud .
Ave c  un  budge t  i n i t i a l  p ou r  1996 -1997  de
230 .000  do l l a r s ,  l e  S L I SNET  d i s po s e  d ’ un
s i t e  web ,  d ’ une  « l i s t e  d e  d i s c u s s i on»  e t
d ’ un  s y s t ème  d ’ édu ca t i on  à  d i s t an c e .  L a
m i s e  en  p l a c e  d ’ une  b i b l i o t hèque  v i r t u e l l e
e s t  é ga l emen t  env i s agée .

☛  D i v i s i on  de  l ’ i n f o rma t i on
e t  d e  l ’ i n f o rma t i que

«Depuis des années, l’Amérique latine et
les Caraïbes tentent de récupérer la plus
précieuse des ressources: leurs scientifi-
ques.» Le plus souvent sans succès. Mais,
pour Pablo Gabriel Obregon, ambassadeur
de Colombie auprès de l’UNESCO, on
pourrait voir le bout du tunnel grâce à un
nouveau réseau informatique interrégional
de scientifiques.

«Les migrations scientifiques latino-
américaines» ont fait l’objet d’une table
ronde organisée à l’UNESCO le 21 mai.
Dès le départ, les participants ont tenu à
signaler que le terme «fuite des cerveaux»
leur paraissait dépassé.

Il a commencé à être utilisé dans les
années 60 à propos des scientifiques, pour
la plupart des pays en développement, qui
quittaient leur pays
afin d’aller travailler
dans le monde indus-
trialisé. Mais les sché-
mas migratoires ont
changé tout comme
les expressions pour
décrire ce phéno-
mène. Après la «fuite
des cerveaux», on a
parlé successivement
de «surplus», de
«transfert de compé-
tences», de «transit
interne» (du public au
privé) ou «externe».

Depuis quelques
années, on voit se développer le concept
de «brain gain» («gain de cerveaux») pour
désigner, comme le décrit le chercheur
français Jacques Gaillard, «la récupération
par une communauté de ses membres qua-
lifiés formés à l’extérieur, pour servir à son
développement». Ces «cerveaux» utiles à
une communauté «n’avaient pas, ou peu,
de valeur scientifique et socioprofession-
nelle à leur sortie du territoire; ils en ont
une importante à leur retour».

Pour tirer le meilleur parti de ces
«gains», un réseau informatique a été créé
par l’Association des scientifiques latino-
américains et l’Association des chercheurs
pour l’avancement des sciences et des tech-
nologie en Colombie (ACASTC), en col-
laboration avec d’autres partenaires. Son
objectif: permettre aux scientifiques qui

sont rentrés dans leur pays de rester «con-
nectés» aux progrès les plus récents, et aux
expatriés de contribuer au développement
de leur pays.

L’UNESCO a aidé à dresser une liste
de 2.500 scientifiques dans et à l’extérieur
de la région, disponible sur Internet, la
deuxième étape consistant à multiplier les
échanges d’information dans des domaines
précis.

Mais  pour que le  réseau  fonctionne
efficacement, la coopération compte beau-
coup plus que l’administration ou les finan-
ces: comme l’ont fait remarquer nombre de
participants, les chercheurs travaillent de
plus en plus dans des laboratoires privés
dont les propriétaires considèrent les résul-
tats comme ultra-secrets.

Pour contourner le problème, Guillermo
Lozano de l’ACASTC propose par exem-
ple de relier le réseau à des organisations
comme l’UNESCO, pour lui donner un ca-
ractère international et attirer les entrepri-
ses avides d’élargir leur marché.

Radolf Suarez, 31 ans, se prépare à ren-
trer en Colombie après avoir terminé en
France sa thèse sur la robotique. Pour lui,
la tendance générale à la recherche inter-
disciplinaire et internationale rend le retour
plus facile, à condition d’avoir accès à ce
réseau. «Même avec le laboratoire le plus
sophistiqué du monde, on a besoin d’une
masse critique pour travailler».

Amy OTCHET

▼

«TABAC ALERTE!» est le titre d’un livret
que l’UNESCO distribue par le biais
du réseau des Écoles associées à près
de 4.000 établissements scolaires, à
l’occasion de la Journée mondiale sans
tabac célébrée chaque année le 31
mai. Il dégage, à l’échelle mondiale,
les tendances en matière de
consommation de tabac, indique les
chiffres de mortalité et montre com-
ment certains pays traitent le problème
de la publicité pour le tabac dans les
activités sportives et artistiques.Ph
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Les 5 et 6 juillet se tiendra à Santiago de Cuba une réunion d’experts pour définir un programme de tourisme

culturel dans la région des Caraïbes. Elle est organisée au titre de l’étude de la ROUTE DE L’ES-

CLAVE de l’UNESCO. L’école d’été sur l’ÉNERGIE SOLAIRE aura lieu au Siège du 8 au

26 juillet. Une trentaine de participants répartis en ateliers et séminaires seront formés aux techniques d’éner-

gies alternatives pour les zones rurales et isolées. La JOURNÉE MONDIALE DE LA

POPULATION sera célébrée le 11 juillet par l’ensemble du système des Nations Unies. Du 29

juillet au 2 août sera organisé au Siège un atelier international sur les RESSOURCES CLIMATI-

QUES ET MARINES DU NORD-OUEST DE L’AFRIQUE. Des experts se pen-

cheront sur les possibilités d’utiliser des satellites pour la gestion et le développement des zones côtières de la

région.  Un comité d’experts d’Amérique latine, des Caraïbes et du Canada se réunira du 2 au 6 septem-

bre à Bogota (Colombie) pour débattre de la COMMUNICATION ET DU DROIT

D’AUTEUR  dans la société de l’information: leur impact sur les infrastructures de base, la protection

des droits et les dynamiques sociales et culturelles.     Comme chaque année, la JOURNÉE IN-

TERNATIONALE DE l’ALPHABÉTISATION sera célébrée le 8 septembre. Une céré-

monie aura lieu au Siège, au cours de laquelle seront décernés les Prix internationaux d’alphabétisation.

À l’occasion du Sommet solaire mondial qui se tiendra à Harare (Zimbabwe) en septembre prochain, le

PROCHAIN DOSSIER  étudiera le potentiel qu’offrent les énergies renouvelables. Face à une

demande croissante partout dans le monde, il s’avère impératif de mettre en place des modes de production et

de consommation alternatifs. Des articles traiteront à la fois des avantages que l’on peut tirer de l’utilisation

des énergies renouvelables et des obstacles auxquels elle se heurte. Des reportages présenteront trois projets

utilisant différentes formes d’énergie: le soleil, le vent, la biomasse.
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