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En retard 
d'une guerre
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La tro is ièm e guerre m ond ia le  a-t-elle c o m m e n 
cé ? Selon les experts , les fo rce s  du  Pacte de  
Varsovie a c c e n tu e n t  leurs supér ior i té  q u a n t i 
tative e t  m ê m e  qualita tive  su r  celle de  l ’O T A N  
en chars, avions, canons et fusées.
L ’accord  Sait I I  consacrerait la p e r te  de  la p ré 
p o n d éra n ce  américaine dans le d o m a in e  nuc lé 
aire.
E t  de larges zo n es  du  m o n d e  s o n t  en trées dans  
u n e  phase  de  turb idences  où p è c h e  u ne  mari
ne so v ié t iq u e  engagée tous azim uts .
En E u ro p e  m ê m e ,  si l ’on  croit  plusieurs  rom ans  
bien d o c u m e n té s  e t  récents de  guerre-fiction,  
les dé fenses  occidentales seron t  vite s u b m e r 
gées sous les f lo t s  décha înés  cl’u ne  a ttaque-sur 
prise venue  de  l ’Est.

Dans ce c o n te x te ,  p le in  de m enaces réelles e t  
explo itées , le p ro g ra m m e  d ’a r m e m e n t  1979. 
Le Conseil fédéra l  d em a n d e  1 4 4 0  millions, à 
q u o i  s ’a jo u te n t  3 5 0  millions p o u r  des acqu i 
s it ions de terrain e t des ouvrages militaires. 
Dans quel b u t  ? La réponse t ie n t  en trois p o in ts  
essentiels.

D ’abord  les crédits prévus par  les arrêtés f é d é 
raux des 14 e t  2 8 févr ier  1 9 7 9 s ’inscrivent dans  
la p lan if ica tion  à long te rm e  des dépenses m i 
litaires. La part du  bud g e t  féd éra l  consacré à 
l ’arm ée n ’a cessé de reculer p u i s q u ’elle a passé  
entre  I 9 6 0  et 1 9 7 7  de 36% à 18%. Les d é p e n 
ses d ’a r m e m e n t , un  p ro g ra m m e  de 4 ,7  m il
liards sur  les 15 milliards inscrits au chapitre  
du budget  militaire p o u r  la p ér io d e  1975-79, 
o n t é té  les principales v ic t im es  de  ce recul. 
C ontinuer  dans ce tte  voie m ettra it  en danger  
la crédibilité  de  l ’in s tru m en t  militaire.

L ’e f fo r t  dem andé , d e u x iè m e  argum ent,  corres
p o n d  au plan directeur de la dé fense  mili
taire des années 80, en ten a n t  c o m p te  des e x 
périences fa i te s  à l ’étranger et des  progrès des

arm em en ts .  Il p ré v o i t  d o n c  u n e  série de m e 
sures. Parmi lesquelles la re fo n te  d e  la co n cep 
tion  de l ’a p p ro v is io n n e m e n t  de  l ’armée, la 
mise sur  p ie d  d ’égalité des divisions-frontiè-  
re e t des divisions de campagne, le ren fo rce 
m e n t  de la d é fen se  antichar, ju sq u 'a u  niveau  
des bataillons d ’in fan terie ,  l ’am élio ra tion  de  
la d é fense  contre-avion, n o ta m m e n t  dans les 
troupes  mécanisées, et- d u  service sanitaire, 
etc. C ’est dans ce cadre général q u e  s o n t  d o n c  
pro p o sés  m a in te n a n t  l ’achat d e  2 0 0  obusiers  
blindés de 15,5, q u i  s ’a jo u te ro n t  aux  2 6 0  M  
1 0 9  déjà acquis, l ’é q u ip e m e n t  nouveau  de  l ’a
v ion H unter ,  désormais a p p u i  des troupes  au 
sol, l ’acqu is i t ion  de  l ’appareil de  tir S k y guard  
p o u r  le canon  de dé fense  an tiaérienne de  
3 5  m m ,  etc...

T roisièm e argum ent. Une p a r t  im p o r ta n te  de  
ce m atériel  est acquise à l ’étranger, a ux  Etats-  
Unis p lu s  p réc isém en t.  Mais grâce aux  c o n s 
truc tions  sous  licence n o ta m m e n t ,  l ’industr ie  
suisse recevra p lus  de  la m o it ié  des crédits p ré 
vus, ce qui, c o m m e  le répè te  à p lu s  d ’u n e  re
prise le “m essage” du  Conseil fédéra l, co n tr i 
buera au m ain tien  ou à la création d ’emplois.

Les crit iques j u s q u ’à m a in ten a n t  f r a p p e n t  par  
leur relative dispersion, leur m odéra tion , voire  
en certains cas par leur marginalité. Elles m e t 
ten t  en balance l ’é n o rm ité  de  la s o m m e  avec 
l ’é troitesse  des m o y e n s  dégagés p o u r  l ’aicle du  
tiers m o n d e  et la p réven t io n  des con fl i ts ,  sans 
parler du cadre général de  la récession. Elles 
sou lignen t la dép en d a n ce  croissante de no tre  
arm ée par  rapport aux  Etats-Unis d ’u n e  part  
et par  rapport aux  spécialistes d ’au tre  part, 
ce q u i  à term e p e u t  rem e ttre  en ques t ion  le 
caractère de m ilice  des troupes. Elles s ’in ter 
rogent sur  les possib ili tés  d ’un  p e t i t  p a y s  dans  
une  course aux  a rm e m e n ts  tou jours  p lu s  c o m 
p lexes , par tan t ,  tou jours  p lus  coû teux .

Le D ép a r tem en t  militaire féd éra l  a f o u r n i  un  
gros e f fo r t  in te l lec tue l  depuis  vingt ans p o u r
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analyser les m enaces q u i  p è se n t  sur  l ' indé 
p e n d a n c e  du p a y s  dans to u s  les dom aines ,  im a 
giner les rispostes possibles, rendre crédible  
l ’e f fo r t  d e m a n d é  aux  c i to y e n s  en fa v e u r  de  la 
d éfense  nationale. Mais en tre  les apocalypses  
abstraites des exper ts  et le p r ix  concre t  des ar
m em en ts ,  il n ’est pas fac ile  d ’établir un lien.

Im co n cep t io n  de  la dé fense  nationale  d e  1966 
a paru en son  te m p s  d o n n e r  la v ic to ire  au rus
t ique  sur  le soph is t iqué . C ’était après l ’affaire  
des Mirages. Depuis lors, il sem b le  bien q u ’en 
traîné par  la logique d e  la soc ié té  technic ienne,  
p o u ssé  par  les m il ieux  industriels intéressés, le 
pro je t  technicien  soit reparti à b o n n e  allure. 
Le p lan-d irec teur  SO, m ê m e  s ’il p r é te n d  ne pas  
rem ettre  en ques tion  les idées d e  1966, p e rm e t  
to u te fo is  de vérifier le chem in  parcouru  et le 
crédit d ’a rm e m e n t  1979, q u i  sera suiv i  d ’au 
tres, car il ne co n s t i tu e  q u ’u ne  étape, repré
sen te  une des fac tu res  du pr ix  de  ce t te  évo lu 
tion.

Il est é v 'd e n t  q u ’on ne p e u t  f iger  la ré / lex ion  
militaire en son  état de 1966. Et q u e  l ’image  
du cham p  d e  bataille depuis  lors s ’est p r o fo n 
d é m e n t  m odifiée . Mais o n  p e u t  alors se d e m a n 
der si l ’é tape  coû teu se  — q u ’on  nous p r o p o 
se m a in ten a n t  n ’est pas en retard d ’uneguerre.  
P u is q u ’il sem b le  bien q u e  la m iniaturisation  
des armes nucléaires, m ê m e  si elle n ’a pas en 
core é té  e x p é r im e n té e  dans les c o n /lits m ar
g inaux q u i  ensanglantent no tre  inonde, m o d i 
f ie  q u a n t i ta t ivem en t  et q u a l i ta t ivem en t tou t  
ce q u ’on a p u  dire j u s q u ’ici de  la guerre. Cer
tains officiers le pensen t ,  ainsi le co lo n e l  Duc
ili lier, c ’est dans la fa m il le  une  hab i tu d e  , 
q u i  réclame q ue  l ’on  aborde déjà l ’hor izon  90, 
d o m in é  par le nucléaire.

E n tre  les m enaces po ten t ie l le s  qu i  nous e n to u 
rent e t  les m o y e n s  q u e  nous p o u v o n s  leur  o p 

poser, il y  a, il y  aura toujours, un fossé . La 
question  q ue  p o se  a u jo u r d ’h u i  l ’e f fo r t  d ’ar
m e m e n t  du p lan-d irec teur  SO est de  savoir si  
la course a u x  a rm e m e n ts  classiques lourds, et 
m ê m e  soph istiqués,  à laquelle nous p ren o n s  
ac tu e l lem en t  part, rétrécit ou élargit le fossé. 
Ou si, malgré l ’e f fo r t  de  ré f lex ion  du Dépar
t e m e n t  militaire fédéral, nous  ne cédons  pas, 
sur  la base d ’u ne  c o n cep t io n  de  la guerre m ain 
tenan t vieille de  p re sq u e  q u in ze  ans, à la p a 
resse in te llec tuelle  e t  p o l i t ique ,  q u i  se traduit  
p ar  le p o id s  accru du technique . Il n ’est pas  
question  ici de  p la ider  p o u r  un ch a ngem en t  
de cap vers l ’a rm e m e n t  nucléaire. Il reste que  
ce n ’est pas s e u le m e n t  au plan des m o y e n s  f i 
nanciers, mais aussi des m o y e n s  intellectuels,  
de  l ’im agination  e t  de  l ’analyse, que  nous  de 
vons nous  d e m a n d e r  si, en tre  ce q u e  nous p o u 
vons et ce q ue  nous désirons, il ne se creuse  
pas ce q ue  les A m érica ins  appellent,  aclietons-  
leur aussi ce term e, au titre des surplus de  
guerre, un  “cred ib ili ty  g a p ”.

RKCIJ ET LU

Dix ans 
d’autonomie
Anniversaire. Le n u m éro  du  27 a v r i l /1er mai 
de “ Polit ica  N u o v a” (adresse uti le  : c.p. 319, 
6501 Bellinzonc), l ’h eb d o m ad a ire  du  Parti  so 
cialiste a u to n o m e  tessi n ois célèbre le d ix ièm e 
anniversaire de ce t te  organisa tion  p o l i t iq u e  de 
gauche  : 27 avril 1969 (assemblée c o n s t i tu a n te  
du PS A à Mendrisio) 27 avril 1979. Au long 
de qu a tre  pages plus spéc ia lem ent c o m m é m o 
ratives, que lques  po in ts  de repères q u ’il est 
uti le  d ’avoir  en m ém oire  dans la perspective 
des lu t tes  é lectorales de ce t  a u to m n e  au Tessin. 
Petite  chronologie .  Dès 1962, la jeunesse  du  
Parti socialiste  tessi no  is (PST) m e t  l ’accen t  sur  
la ru p tu re  avec la bourgeoisie  ; spécia lem ent 
visés, les socialistes t rad it ionne ls  englués dans 
la “ co l lab o ra t io n  de classes”  : l ’année  suivante 
une  com m iss ion  in te rne  est créée au PST c h a r 
gée d ’éclaircir  la s i tua t ion .  En 1965, naissance

de “ Politica N u o v a”  (dans le n u m é ro  1, thèses 
“ P our  une  po l i t ique  d ’a u to n o m ie ” ). Février
1969, démission des a u to n o m e s  du  PST et fon 
da t io n  du  PS A le mois suivant. 7 février 1971 
p a r t ic ip a t io n  aux  é lec tions can tona les  décidé«; 
en congrès (gain de six sièges); p résence  égale
m e n t  aux  é lec tions co m m u n a le s  : 70 mandati 
de  conseillers c o m m u n a u x .  J u in  1973, deuxiè
me congrès o rd ina ire  : la ligne du  PS A est défi 
nie par  r a p p o r t  aux  autres  organisations de 
gauche  et  d ’ex trêm e-gauche  (refus de la social- 
dém o cra t ie  e t  du t ro tsk ism e) ;  les contacts 
avec le Parti du travail son t  de plus en plus 
é tro i ts  et  ab o u t issen t  à un  accord  électoral 
p o u r  les é lec tions fédérales de 1975 (gain d'un 
siège au Conseil  na t iona l) ;  les p on ts  ne soni 
p o u r ta n t  pas coupés  avec les socialistes, témoin 
c e t te  liste c o m m u n e  (PST, PSA, Pdt) p o u r  les 
com m u n a le s  de 1976, “ P o u r  une  alternative 
de gauche à la gestion bourgeoise  dans les 
c o m m u n e s ”  (co n q u ê te  de 165 m andats ) .  Oc
tob re  1977 : p rem ière  re n c o n tre  na tiona le  of
ficielle, Parti du Travail,  PSA e t  Organisations 
progressistes; le mois suivant, le tro is ièm e con
grès ord ina ire  m e t  l ’accen t  su r  la nécessité de 
ren fo rce r  ce nouveau  f ron t  de gauche. Le 28 
janv ie r  dernier,  décision est prise de participer 
aux  é lec tions p o u r  le Conseil d ’E ta t ,  accord 
po l i t ique  et  liste c o m m u n e  avec le Parti  du 
travail “ L u t te  p o u r  la ré fo rm e  du  pays  et  des 
in s t i tu t io n s” (8 sièges au G rand  Conseil).
Sur le p lan  can tona l ,  la p résence  de la gauche 
se m an ifes te ,  depuis la fin de la Deuxième 
guerre m ondia le ,  p a r  u n  cer ta in  re forcement 
de ses pos i t ions  : si le Parti socialiste stagne 
(14% en m o y e n n e  des vo tan ts  depuis trente 
ans à ch aq u e  renouve l lem en t  du  G rand  Con
seil), si le Parti du travail cou ch e  su r  ses posi
t ions — s u r to u t  ces dix dernières années (aux 
a len tours  de 2,6% ) —, le PSA sem ble  lui sur 
un e  t ra jec to ire  ascendan te  (8,4% des suffrages 
aux  dernières élections).

— Dans le dern ie r  su p p lé m e n t  hebdomadaire  
de la “ Basler Z e i tu n g ” , u n  travail de l ’écono
miste H elm ut  S w o b o d a  su r  le th èm e  “ le tra
vail — d ro i t  et d e v o i r? ” .



-  Il n ’est pas t ro p  ta rd  p o u r  signaler la  p a ru 
tion dans le p é r iod ique  français “ R é fo rm e ” 
(“hebdom ada ire  p ro te s ta n t  français d ’in fo rm a 
tion généra le” , adresse u ti le  : 53-55 av. du 
Maine, 7 5 0 1 4  Paris), d ’un e  série signée Ja c q u e s  
Ellul consacrée à la lu t te  c o n tre  le chôm age 
(du 17 février au 3 mars). U n co n s ta t  persp i 
cace de “ l ’in t i tu lé  et de l ’irréalisme des o r ien 
tations habituelles  en face d e là  q u e s t io n d u  c h ô 
mage” ; u ne  q uê te  d ’un e  voie nouvelle  : “ (...) 
Malheureusement, il ne  suffi t  plus de penser  
à un passage de la form e capita liste  à la fo rm e 
socialiste : celle-ci est dans l ’é ta t  ac tuel des 
institutions et de la pensée  socialistes to ta 
lement incapable  de résoudre  le p ro b lèm e  p o 
sé ; il faut repa r t i r  d ’autres  d o n n é e s” .

-  Dans le m agazine h eb d o m ad a ire  du  “ Tages 
Anzeiger”  (No 17), trois articles au  m oins  d i 
gnes d ’a t te n t io n  :

La p résen ta t ion  du dern ie r  film d ’Urs Graf ,  u n  
cineaste suisse-allcmand m em b re  d u  “ F i lm ko l 
lektiv” de Zurich , “ K ollegen” . La “ p o l i t iq u e ” 
syndicale sur le terrain. Le travail au j o u r  le 
jour de la sec tion  de Zofingue  du  synd ica t  du  
textile, de la chimie et  du  papier, vu p a r  le 
jeune syndicaliste  Peter  Model. Un regard à la 
fois cr i t ique  et  engagé su r  les négocia t ions qui 
préparèrent l ’en t rée  en vigueur de la semaine 
de 43 heures, le 1er janvier  1979 dans les a te 
liers de la firme Siegfried AG.

Une enquê te  sur un e  “ a u t r e ”  école (primaire) ,  
mise en place de la réflexion th éo r iq u e  et  re
portage dans une  classe de Volketswil.

Des souvenirs (illustrés) de la “ L a n d i” de  1939 
et la mise en perspective des valeurs organisées 
a l’époque  sous le signe de ce t te  exposit ion  
nationale ( q u ’en reste-t-il ?); un  t i tre  qui est 
tout un p ro g ra m m e :  “ un  m y th e  na tiona l  c o n 
tre la p e u r ” .

IMPÔTS

TVA : un cadeau provisoire 
et empoisonné

En a n n o n ç a n t  que  “ p e n d a n t  deux  ans au 
m o in s” le tau x  no rm al  de la T V A  serait de 
7% e t  n o n  de 8% , M. Chevallaz n ’a p ro b a 
b lem en t  pas b e a u c o u p  au g m en té  le n o m b re  
des c i toyens  qui a c c e p te ro n t  le p a q u e t  fi
nanc ie r  le 20 mai p rocha in .  Le susucre  rac- 
co lcu r  n ’a pas de quoi  a llécher des o p p o 
sants qui o n t  des m otifs  su r to u t  po li t iques.  
En revanche, la réd u c t io n  des tau x  applica 
bles, an n o n cée  si ta rd ,  a o b te n u  u n  p rem ie r  
résu l ta t  : celui de  fausser les calculs faits ici 
e t  là p o u r  t e n te r  de prévoir  l ’e ffe t  de la T V A  
sur les budge ts  des ménages.. .

Il y a d eu x  ans, p resque  t o u t  le m o n d e  s ’é
ta it  laissé dou b le r  : à p a r t  les c o n s o m m a tr i 
ces, qui avaient risqué que lques  chiffres, les 
rappor ts  officiels et les au teu rs  de  tous  
bo rds  s ’é ta ien t  co n te n té s  d ’es t im ations  très 
approx im atives ,  qui to u rn a ie n t  a u to u r  d ’une  
charge annue lle  supp lém en ta ire  de Fr.1300.— 
à 1 5 0 0 .— p o u r  u n  ménage de 3-4 personnes.

Cette  fois, l ’affaire a été prise plus au sé
rieux, n o ta m m e n t  par  le C R E A  (Centre  de 
recherches  éco nom iques  appliquées)  que  
dirige à L ausanne le p ro fesseu r  J.-Ch. 
Lamb eie t. Dans un e  é tu d e  de Ja c q u e s  Blo
que , publiée  en janvier  dernier ,  la charge 
fiscale é ta i t  évaluée c o m p ara t iv em en t  p o u r  
les d if féren tes  catégories de ménages, rép a r 
tis selon le revenu et le n o m b re  de  pe rson 
nes. Les calculs du C R E A  abou t is sen t  à des 
m o n ta n ts  légèrem ent supérieurs à ceux  que  
le Parti socialiste  considère  c o m m e  des m a 
xima.

Mais, b ien  e n te n d u ,  to u t  le m o n d e ,  y c o m 
pris l’A dm in is t ra t ion  fédérale des c o n t r i 

b u t io n s ,  qui a fait aussi scs prévisions, est 
parti  d ’u ne  h y p o th è se  désorm ais  fausse : 
celle d ’u n e  T V A  à 8% (avec ta u x  spécial de 
5% p o u r  l ’h ô te l le r ie - re s tau ra t ion  e t  ta u x  ré 
d u i t  de 2,5% p o u r  les b iens de p rem iè re  n é 
cessité).

Dans ce t te  perspective ,  le “ cadeau  provisoi
r e ” fait  pa r  le Conseil  fédéral a q u e lq u e  chose 
d ’em po iso n n é .  La r é d u c t io n  de tau x  p e rm e t  
en to u t  cas de p ré te n d re  qu e  la charge sup 
p lém en ta ire  sera encore  m o ins  lou rde  que  
prévu, q u ’elle s ’avérera plus é q u i ta b le m e n t  
répart ie ,  e t  q ue  les o p p osan ts  irréductib les  
se m o n t r e n t  tels p a r  bêtise  ou  p o u r  to u te s  
sortes d ’arrière-pensées é trangères  à un e  au 
th e n t iq u e  défense des classes laborieuses  !

Pas mal joué. Mais, il y a u n  mais. Quels 
q u ’ils so ient ,  les tau x  ne ch a n g e ro n t  rien au 
fait q ue  la T V A  suisse restera  u n  im p ô t  d é 
gressif, — en raison d u  t ro p  faible écar t  en tre  
les tau x  applicables aux  d ifféren tes  m a r 
chandises e t  p res ta t ions  de services. Les 
Français, c o m m e  b e a u co u p  d ’autres ,  c o n 
naissent q u a t re  tau x  fo r te m e n t  d ifférenciés, 
d o n t  le plus élevé est p resque  q u a tre  fois 
plus fort  qu e  le plus rédu it .  En t a x a n t  ainsi 
fo r te m e n t  les co n so m m a t io n s  de “ r iches” 
(au n o m b re  desquelles on  c o m p te  la v o i tu 
re mais non  plus le réccp tcur-T V ),  o n  c o m 
pense l’inéqu i té  qu e  représen te  la dégressi
vité de l ’im p ô t  indirect.

Ev idem m ent ,  de telles finesses r e n d e n t  plus 
difficiles les es t im a t ions  relatives à la charge 
fiscale effective,  co m m e  d ’ailleurs la pe rcep 
tion de l ’im pô t .  Gageons q ue  ce ne son t  
p o u r ta n t  pas ces d iff icultés  qui o n t  em p ê 
ché le p ro je t  de  T V A  helvé tique  de p rend re  
une  form e acceptab le .  Il pa ra î t  q ue  le c o n 
sensus ferait d é fau t  p o u r  la T V A  q u ’il fau
dra i t ,  mais q u ’u ne  v o lon té  p o l i t iq u e  existe 
p o u r  faire la 'IV A  des industriels  e t  des ex 
porta teu rs . . .
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Développement : 
le Conseil fédéral au défi
Qui a l'oreille d e  la délégation suisse q u i  re
présentera  no tre  p a y s  à la p ro cha ine  (mai)  
C onférence  des N ations  unies sur  le c o m 
m erce  et le d é v e lo p p e m e n t  (C n u ced  5 à Ma
nille) ? C ’est la ques t ion  q ue  posait  entre  
les lignes la Fédération genevoise  de  c o o p é 
ration q u i  v ient de lancer un appe l  au Con
seil Jédéral p o u r  qu 'il saisisse c e t te  occasion  
" d é  m o d if ie r  de fa ç o n  no to ire  les rapports  
N o rd -S u d  dans le sens d ’u ne  p lus  grande  
é q u i t é ”.
L 'in it ia tive  de la Fédération genevoise  de  
coopéra tion  venait à son  heure :  les débats  
sur les rapports  de  la Suisse avec les p a y s  en 
voie de  d é v e lo p p e m e n t  o n t  beau s ’é to f f e r , 
voire se m u lt ip l ie r  (m o d e s te m e n t ,  mais il 
f a u t  un d éb u t  à to u te  ch o se !)  à l ' in térieur  
de  nos frontières, il est bien rare q u ’on en 
voie à l ’ex té r ieu r  des répercussions év iden 
tes dans l 'a t t i tu d e  prise p a r le s  représentants  
h elvétiques lors des con férences  in terna tio 
nales “ad  h oc".
L ’" a p p e l” lancé la sem aine  passée signifie à

Tiers monde : 
trois goulets 
d’étranglement
C ’est une  sor te  de mise au défi q ue  la Fédéra 
t ion genevoise de coo p é ra t io n  lançait  au C o n 
seil fédéral.  Bien sûr, m êm e si un accord  p o u 
vait  se dégager sur  les trois mesures principales 
en faveur desquelles les signataires s ’e x p r im en t  
p u b l iq u em en t ,  les grandes o p t ions  ne cou le 
ro n t  pas de source  c o m m e  on pou rra i t  le croire  : 
il y a loin du  “ nouvel o rdre  éc o n o m iq u e  in te r 
n a t io n a l” , à l’h o n n e u r  dans les “ milieux qui 
c o m p t e n t ” des organisations  in ternationales  
ou chez certa ins  gouvernem ents  du  tiers mon-

to u t  le m o in s  l ’ém ergence  d e  nou vea u x  in 
ter locu teurs  : les m il ieux  de  l ’éc o n o m ie  p r i 
vée ne p e u v e n t  dem eu rer  seuls sans autres  
les in ter locu teurs  privilégiés d ’un  Conseil 
fédéra l  engagé dans les e f fo r ts  d e  dé f in i t io n  
d 'u n e  nouvelle  p o l i t iq u e  d e  d é v e lo p p e m e n t  
à l ’échelle planétaire  (1).

Passons sur  les déclarations de principes. Les 
mesures sur  lesquelles insis ten t les signatai
res de  [ ’“appe l  ” so n t  révélatrices : ce q u i  est 
en cause, c 'est un ch a ngem en t de cap dans  
l ’a t t i tu d e  de la Suisse en fait de  solidarité  
in ternationale  (voir ci-dessous). On d e m a n 
de ainsi (nous  c itons)  :

- “u n e  organisation des marchés des p ro 
du its  de base, à l'abri des mesures spécula 
tives et susceptib les  de  garantir une rém u 
nération ju s te  et s table  a u x  p ro d u c teu rs  — 
le p ro je t  de “fonds  c o m m u n ” préconise  
p ar  les p a y s  en d é v e lo p p e m e n t  est une  
p rem ière  é tape  vers ce t o b je c t i f ;

“l 'a dop tion  d ’un co d e  de  c o n d u i te  in ter 
na tional contra igant re la t i f  a u x  transferts  
de technologie  p o u r  les p a ys  sous-dévelop-  
p és  et le con trô le  p a r  ceux-c i de  son acqu i
s ition e t  de son  utilisation

de, au c o n cep t  de “ self-reliance”  (les pays d u  
tiers m o n d e  c o m p te r o n t  d ’abo rd  su r  leurs 
propres  forces) p rôné  au sein de plus en plus 
larges cercles spécialisés et p réoccupés  par  le 
fossé qui sépare pays riches e t  pays  défavo 
risés ; e t  des prises de pos i t ion  ponctue l les  
co m m e  celles qui s o n t  en cause laissent encore 
ouverts  les déba ts  d ’idée fo n d am en tau x .  N éan 
moins, les enjeux son t  su f f isam m en t  im p o r 
tants  p o u r  q u ’on  lève le d o u te  su r  leurs véri ta 
bles implications.

1. INTERVENIR SUR LE MARCHÉ  
DES MATIÈRES PREMIÈRES

A la clef de la c réa t ion  d ’u n  “ fonds c o m m u n ” ,

— “la remise de la d e t te  p u b l iq u e  a u x  pays  
é c o n o m iq u e m e n t  les p lus  fa ib les  ainsi que  
l ’a d o p t io n  de critères applicables en cas de  
d if f icu lté s  graves de  balance des  p a ie m e n ts  ; 
en particu lier  a u cu n e  action d ’assainisse
m e n t  des c o m p te s  extérieurs  ne pourra se  
fa ire p a r  des m esures judiciables à u n e  p o l i 
t ique  de d é v e lo p p e m e n t  axée  su r  les besoins  
de la p o p u la t io n  ’’.

Lundi, les déclarations de p r inc ipe  du Con
seil féd éra l  avant Manille se voula ien t conc i 
liantes. Mais to u t  de  m êm e ,  les prochaines  
sem aines p r e n n e n t  l ’allure d ’un test b ien
venu qui sera l ’occasion d ’u ne  clarification  
des rapports de fo rc e s :  on sait q ue  les m i 
l ieux in f luen ts  de  l ’éc o n o m ie  suisse se son t  
d'ores e t  déjà p ro n o n c é s  avec la p lus  grande  
clarté con tre  le caractère obligatoire d 'un  
“code  de c o n d u i t e ” re la t i f  a ux  transferts de  
technologie...

(1 ) Dans un com m uniqué, la com munauté de travail Swis
sair — A c tion  de Carême — Pain pour le prochain — Helve- 
tas demandait aussi à la Suisse de manifester à Manille une 
a tt itude  progressiste "dans le sens d 'un soutien accru aux 
pays en développement dans les domaines des matières 
premières et de l ’endettem ent".

la vo lon té  d ’in tervenir  su r  le m arché  des ma
tières premières.
Un m o y e n :  c o n s t i tu e r  des s tocks de  ces pro 
duc t ions  — o n  pense  en to u t  cas au cacao, au 
café, au thé ,  au c a o u tc h o u c ,  au cuivre, au su
cre, au c o to n ,  au zinc.. . u ne  liste de 1 8 noms 
est avancée — gérés, de façon décentralisée ,  par 
les pays p ro d u c te u rs  et les pays c o n so m m a
teurs (50%-50%) p o u r  freiner la spéculation 
sur les cours et  garantir ,  a u ta n t  qu e  faire sc 
p eu t ,  une  régularité  de ^ ‘ap p ro v is io n n e m e n t”. 
Le fo n c t io n n e m e n t  (nous nous ra p p o r to n s  ici 
p o u r  plus de co m m o d i té  aux explica t ions don 
nées par  R. S trahm  dans son p e t i t  livre indis
pensable  “ P ou rq u o i  sont-ils si pauvres ?”  paru 
à La Baconnièrc) : (...) L orsque  l ’offre  d ’une



matière p rem ière  excède  la d e m an d e  au p o in t  
que le pr ix  to m b e  au-dessous d ’u n e  cer ta ine  li
mite, le fonds c o m m u n  achè te ra i t  c e t te  m a 
tière prem ière  su r  le m arché  et  la m e t t r a i t  en 
stock afin de sou ten i r  le p r ix ;  inversem ent,  
lorsqu’il y aura it  pénurie ,  u n e  par t ie  du  s tock  
serait mise su r  le m arché  afin  de m o d é re r  la 
hausse du  prix. Si les s tocks so n t  assez grands 
(par exem ple  l ’équivalen t  de la c o n so m m a tio n  
de trois à six mois) les prix  pou rra ien t ,  grâce 
à ce m écanism e, res ter  com pris  à l ’in té r ieu r  de 
limites fixées d ’un  c o m m u n  accord , et la spé 
culation serait  p u is sam m en t  c o m b a t t u e ” . 
Inutile de s ’ap pesan t i r  sur  les obstacles que  les 
pays industrialisés les plus puissants (Etats-

Un nouvel esclavage 
peu rentable

Il n y  a pas de  m ys tè re  : si les m u lt in a t io n a 
les d ’E urope  de  l ’Ouest par  e x e m p le  vo n t  
installer en A sie  leurs ateliers de p ro d u c t io n ,  
c ’est p o u r  b éné fic ier  au prem ier  chef,  d ’une  
main d ’oeuvre taillable et corvéable à merci. 
On sait cpie ces pra tiques  so n t  à ce p o in t  
entrées dans les moeurs que  des zones  spé 
ciales dites  “zones  f r a n c h e s ” so n t  insti tuées  
à ce t e f fe t ,  “régions industrielles particu liè 
res où les travailleurs so n t  exp lo ité s  à bon  
marché, s ituées à p r o x im i té  des aéroports  
et des p o r ts  en A s ie "  (mais aussi m ain tenan t  
en A fr iq u e  ou en A m é r iq u e  latine), sortes  
de “paradis s y n d ic a u x ” où s ’organise une  
nouvelle f o r m e  d ’esclavage à l ’échelle m o n 
diale (D P 472).

Il est possib le  de tirer a u jo u r d ’h u i  un p re 
mier bilan de  cet e x o d e  des centres p r o d u c 
tions hors des p a y s  tra d it ionne llem en t in 
dustrialisés. On sait quelles répercussions  
ont ces départs sous nos la ti tudes ( c h ô m a 
ge et déqua lif ica tion  pro fess ionne lle  de  d i 
zaines de milliers de travailleurs). Ce que  
l ’on sait m oins  c ’est q ue  l'arrivée de  ces in-

Unis, Allemagne, J a p o n )  o n t  m ultip lié ,  au 
cours des dernières négociations,  sur  la ro u te  
de la co n s t i tu t io n  d ’u n  tel fonds : “ la l iberté  
du c o m m e rc e ” a scs lois qui con v ien n en t  aux 
spécula teurs  et aux  d é ten teu rs  des cap itaux . 
Que l ’on  sache seu lem en t  q ue  le f inancem en t  
d ’u n  tel fonds devrait ê tre  t rouvé dans des 
c o n tr ib u t io n s  gouvernem enta les  e t  p a r  des 
e m p ru n ts  sur  le m arché  des cap i tau x  (pa r t  de 
la Suisse p o u r  la p rem ière  t r a n c h e :  30  millions 
de francs suisses).

2. LA D É PEND ANCE TECHNOLOGIQUE

Code de co n d u i te  in te rna t iona l  re la t if  aux

dustries dans leurs nouvelles installations  
asiatiques p e u t  avoir des répercussions p r o 
fo n d e s  et négatives égalem ent su r  le d éve 
lo p p e m e n t  des organisations cle travailleurs,  
encore en devenir  so u ven t  clans les pays  
concernés.

Voici le diagnostic p o r té  sur  ce p h é n o m è n e  
t y p iq u e  du capitalisme in terna tiona l par  le 
c o m ité  régional de  l ’Union in ternationale  
des travailleurs d e  l ’a l im en ta t io n  et des  
branches c o n n e x e s  (U IT A );  de l ’avis de  ces  
syndica lis tes  qu i  ju g e n t  sur  p lace d e  l ’évo lu 
tion de la s itua tion , la réalité des  avantages  
retirés par  les p a y s  hô tes  q u i  f o n t  to u t  leur  
possib le  p o u r  apâter  les m ult ina tiona les  est 
d o u te u se  :

des investissem ents  préalables considéra
bles et in frastructures  so n t  généra lem ent  
nécessaires; ils do iven t  être e f fe c tu é s  p a r  les 
p a ys  hôtes, lesquels s ’e n d e t te n t  ainsi so u 
vent p o u r  de nom breuses  années;

ces zones  ne p e u v e n t  a ppor ter  un rem ède  
au chôm age  généralisé, le n o m b re  des e m 
plois d o n t  elles p e u v e n t  p o te n t ie l le m e n t  
p ro v o q u e r  la création é tan t  l im ité ;

le c o m m e r c e  in terna tiona l auquel  elles 
d o n n e n t  lieu ne sera pas fo r c é m e n t  une

t ransferts  de technologie .  A ce chap i t re  d u  dé 
ba t ,  la Suisse est aux  prem ières  loges : p a r  tê te  
d ’h a b i ta n t ,  elle est l ’“ e x p o r t a t c u r ”  de t e c h n o 
logie le plus “ lo u r d ” du m o n d e  en t ie r  (dest i 
nataires de la plus grande pa r t ie  de ces e x p o r 
ta t ions  : les pays industrialisés ; en 1 9 7 4  p o u r 
tan t ,  on  es t im ait  à environ  200  millions la  p a r t  
des revenus rapatr iés  à ce t i t re  des pays en dé
v e loppem en t) .
A u jo u rd ’hui, to u te  la ques t ion  est de savoir si 
un tel code  p o u r ra i t  ê tre  obligatoire  (subsis ten t  
aussi des zones d ’o m bre  im p o r tan te s  dans la 
rég lem en ta t ion  du  con trô le  de l’app lica t ion
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source  im p o r ta n te  de bénéfices  p o u r  les p a ys  
hôtes, les socié tés  p r o f i ta n t  des zo n es  f r a n 
ches e t rapatriant le gros de  leurs bénéfices  
dans leurs p a y s  d ’origine;
— elles n e  fa vo r isen t  pas f o r c é m e n t  les trans
fe r ts  d e  technologie , de  nom b reu ses  sociétés  
n ’a ya n t  pas recours à des techn iques  so p h is 
tiquées ou ne fo r m a n t  pas nécessairement  
des exper ts  recrutés su r  p lace  ;
-  elles ne c o n tr ib u e n t  pas fo r c é m e n t  à la 

stab ili té  d e  l ’éc o n o m ie  locale, de  n o m b re u 
ses socié tés  ayan t  p o u r  p o l i t iq u e  de d é m é 
nager leurs installations à b r e f  délai q u a n d  
leurs états-majors le ju g en t  nécessaire ;

la Lâche des g o u v e rn e m e n ts  des p a y s  h ô 
tes é ta n t  de garantir l 'approv is ionnem en t  
en m a in -d ’œ u v r e  bon marché, ils r isquent  
de se trouver  en con fl i t  avec les travailleurs 
et d 'a d o p te r  une  p o l i t iq u e  autoritaire  ou 
dictatoriale p o u r  arriver à leurs f in s  ; d ’où une  
m enace  d ’ingérence dans les activ ités syndi-  
caes, voire d ' in te rd ic t io n  p u re  et s im p le  des  
synd ica ts  libres et leur rem p lacem en t par  
des organisations dirigées p ar  les socié tés  ou  
par le g o u v e rn e m e n t  et censées représenter  
les travailleurs; d ’où une  m enace  de  su p 
pression des droits  d ém ocra tiques  les p lus  
élém entaires dans l 'ensem b le  d ’un p a ys  hôte.
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des norm es ,  p a r  exem ple) .  Mais au dép a r t  les 
pos i t ions  é ta ien t  assez t ranchées et  significati 
ves p o u r  q u ’on  les rappelle  ici:  elles d o n n e ro n t  
une  idée ju s te  de la po r tée  de la revend ica tion  
avancée par  la F édéra t ion  genevoise de c o o p é 
ration .
On imagine mal l ’é ta t  de d ép en d an ce  q u ’a en 
tra în é  dans les pays en d é v e lo p p em en t  l’e x p o r 
ta t ion  massive de la technologie  occ iden ta le

(en 1975, su r  environ 3,5 millions de brevets 
d ’inven t ion  déposés,  6% p rovena ien t  des pays 
en déve lo p p em en t)  : dans la fin des années soi 
xan te ,  p a r  exem ple ,  le M exique  et  le Pakis tan  
o n t  dû d éb o u rse r  près de 16% de leurs p ropres  
devises, gagnées pa r  leurs e x p o r ta t io n s ,  poni
le p a ie m e n t  de l ’im p o r ta t io n  de technologie  
(T urqu ie ,  10% en 1968, A rgentine ,  6,5% en
1970, e tc.) .  D ’où  la d é f in i t ion  d ’un  f ron t  
c o m m u n  des pays en déve lo p p em en t ,  articulé, 
“ grosso m o d o ” , sur les consta ts  suivants (cf. 
la d o c u m e n ta t io n  du  Service in fo rm a t io n  tiers 
m o n d e  No 4 /7 8  - adresse u t i le :  case postale ,  
30 0 0  Berne 9) :
-  Les coû ts ,  sous form e de devises c h è rem en t

acquises, grèvent d an g ereusem en t  les balances 
de pa iem en ts  des pays  en d év e loppem en t .  Les 
dépenses,  u n iq u e m e n t  p o u rs e  p ro c u re r  brevets, 
l icences, droits  co m m erc iau x  e t  conseils ont 
a t te in ts ,  p o u r  1970, 1 milliard 500  millions de 
dollars; on p e u t  très b ien  es t im er  que  cette 
so m m e do i t  ê tre  mult ip l iée  par  six, aujour
d ’hui.

— L’acha t  de technologic ,  très fréquemment,  
est lié à des co n d i t io n s  qui ob ligen t  à importer 
c o n jo in te m e n t  des p rodu i ts  de base, produits 
demi-finis, des éq u ipem en ts  d ’usine et  les piè
ces de rechange;  par  là les coûts  des importa
tions au g m en ten t ,  la p ro d u c t io n  est rendue 
b e a u co u p  plus chère  dans les pays en déve
lo ppem en t .

— Souven t  l ’o b te n t io n  de ce t te  technologie 
est liée, sévèrem ent,  à une  l im ita t ion  contrac
tuelle des e x p o r ta t io n s  de p ro d u i ts  détermines 
ou vers certa ins  pays. De telles limitations 
fon t  obstacle  à une  pleine u t i l isa t ion  des mo
yens techn iques  ainsi acquis, cela signifie un 
ré tréc issem ent des limites de la concurrence 
com m erc ia le  des gouvernem ents  et des entre
prises du  tiers m onde .

— Les gouvernem en ts  des pays acquéreurs  de 
technologie  se vo ien t  souvent con tra in ts  de 
“p o r te r  seco u rs”  à la mise en p lace de ces mo
yens techn iques  désirés par  des garanties sur 
les bénéfices et les tarifs, par  des facilités fis
cales, douanières ,  m onéta ires .  Les entreprises 
des pays en d év e lo p p em en t  so n t  affaiblies, de 
ce t te  m anière ,  au p ro f i t  des “ p ro d u c te u rs ”  de 
technologie .
— L ’im p o r ta t io n  de technologie  é trangère  di
m inue  ou  rend impossible “ l ’auto-développe- 
m e n t "  de m o yens  techn iques  indigènes.  La 
d ép en d an ce  obligée aux p ro d u c teu rs  étrangers! 
de technologie  se t rouve  ainsi renforcée  pour 
de très longues années ; la capacité  autonome 
de se déve lopper  reste de  ce t te  m anière  insuf
fisante.
D ’où un  p ro je t  de “ co d e  de c o n d u i te ”  dont 
les accents p r inc ipaux  é ta ient  à l ’origine:

Lutter en Suisse 
et dans le tiers monde

Art. 3. “ Le d év e lo p p e m e n t  n ’est pas le r a t 
trapage ou  la copie  d u  m odè le  industrialisé, 
société  de co n so m m a t io n  ru ineuse p o u r  les 
ressources te rrestres;  ni une  m o d e rn isa t ion  
à to u t  prix des économ ies  nationales  du  tiers 
m o n d e  au mépris des cu ltures  et t rad it ions  
locales;  il ne se c o n fo n d  nu l lem en t  avec 
l’ex tens ion  des sociétés m ult ina t iona les  qui 
rech e rch en t  la c lientèle riche des pays p a u 
vres et, par  là-même p e rp é tu e n t  l’inégalité 
sociale dans le tiers m o n d e ” .
Art. 6. “ La co o p é ra t io n ,  te rm e  souven t  am- 
bigü, suppose  un  co u ra n t  d ’échanges b i la té 
ral ou  multi la téral  en tre  par tenaires  sur  pied 
d ’égalité. Ce n ’est pas un simple transfe r t  
de fonds ou de techn ic i té  de pays riche à 
pays pauvre. Elle est un  échec si elle n ’a
b o u t i t  pas à un e  prise de responsabili tés  par  
les popu la t io n s  m êm es et  se solde p a r  un 
exode  des cerveaux, par  e x e m p le ” .
Art. 8. “ Les projets  de co o p é ra t io n  des as
sociations m em bres  de la Fédéra t ion  gene 
voise de c o o p é ra t io n  do iven t  tend re  à la 
suppression des causes de la d o m in a t io n  des 
riches sur les pauvres en co n t r ib u a n t  à m e l 

i le  sur  p ied  des s truc tu res  économ iques ,  
po li t iques  e t  sociales favorisant la l ibéra t ion  
des h o m m es ,  t a n t  en Suisse que  dans le tiers 
m o n d e .  La F édéra t ion  r e c o n n a î t  que  les 
travailleurs é trangers  r ep ré sen ten t  le tiers 
m o n d e  in te rne  de n o tre  pays;  elle s ’efforce  
de favoriser la prise de conscience  tie ce t te  
réalité par  le peup le  suisse e t  de  c o n tr ib u e r  
à l ’am élio ra t ion  du  sort  de ce t te  catégorie  
sociale” .
La “ déc la ra t ion  de p r in c ip e ”  qui sous-tend 
les activités de la F édéra t ion  genevoise de 
co o p é ra t io n  (m em bres ,  en tre  au t re s :  Terre  
des hom m es ,  le M ouvem en t  popu la ire  des 
familles, la Com m ission  d u  tiers m o n d e  de 
l’Eglise na tionale  p ro te s ta n te )  est su ff isam 
m e n t  explic ite  p o u r  se passer de c o m m e n 
taires,  au moins dans les trois articles que  
nous reprodu isons  ci-dessus. On ne s ’é to n 
nera pas d o n c  de ce que  le p rem ie r  cri tè 
re de “ sé lec t io n ” des proje ts  qu e  la Fé
déra t ion  so u m e t t ra  en vue de leur subven 
tion, par  l ’E tat,  la Ville de Genève ou les 
co m m u n es ,  soit q u e  “ le proje t  doive ré
p o n d re  à un  besoin exprim é p a r s e s  p ro m o 
teurs a u to ch to n es ,  mais s u r to u t  par  les b é 
néficiaires eux -m êm es”  et qu e  le b u t  reche r 
ché soit , en prem ière  ligne, [ '“ a u to n o m ie ” 
des e ffor ts  entrepris .



-  Faciliter, d o n c  a u g m en te r  (en d irec t ion  du  
tiers m o nde)  le t ransfe r t  de technologie  p a r  
des co n d i t io n s  raisonnables.

-  Trouver  e t  uti l iser des principes  ju s tes  (équ i 
tables) p o u r  la  négoc ia t ion  su r  le t ransfe r t  de 
technologie.

-  Faciliter et a ffe rm ir  les capacités  scien tif i 
ques et  techno log iques  (pa r t icu l iè rem en t  des 
pays en d éve loppem en t) .
-  Mieux a d a p te r  la technologie  au x  p rob lèm es  
sociaux et  é co n o m iq u es  (pa r t icu l iè rem en t  
dans les pays en déve loppem en t) .

-  Facili ter l ’express ion ,  l ’a d a p ta t io n  et  l ’app l i 
cation des po li t iques,  législations, rég lem en ta 
tions nationales  q u a n t  à la technologie .
-  Em pêcher  qu e  le t ransfer t  des technologies 
ne restreigne c o m m e  a u jo u r d ’hui  la p ra t i 
que com m ercia le .

-  A m éliorer  les possibilités de s ’in fo rm er  sur 
les technologies ex is tan tes  et  disponibles.

3. LES C H A IN E S  D E LA D E TT E

Quant à la “ d e t t e ” enfin,  il suffit  de  que lques  
chiffres p o u r  rappe le r  l ’a m p leu r  du  p rob lèm e! 
11 y a seu lem en t  six ans — e t  le p h é n o m è n e  
s’est bien sûr aggravé depuis lors — 73% de tous 
les flux de cap i ta u x  “ industr ia l isés”  vers le 
tiers m o n d e  so n t  revenus vers leur  pays d ’o r i 
gine sous form e de rem b o u rsem en ts ,  de  verse
ments d ’in térê ts  et de transferts  de profi ts .  En 
1975, la d e t te  ex té r ieu re  des pays en voie de 

■développement se m o n ta i t  à environ  u n  tiers 
de leur p ro d u i t  na tiona l  b ru t  (on estim e que 
le tiers m o n d e  devra pay e r  42 milliards de d o l 
lars, en q u a tre  ans, de 1 976  à 1980, p o u r  le 
service de la d e t te ,  soit p o u r  le p a ie m e n t  des 
intérêts et le r e m b o u rse m e n t  du capital par  
annuités). J u s q u ’ici, seuls la Suède  e t  le C ana
da (la Suisse dans une  p ro p o r t io n  très faible) 
°nt renoncé  à exiger le r e m b o u rse m e n t  de 
certains prêts  concédés  à des Etats  du  tiers 
•nonde...

COURRIER

Le business 
de la santé
J ’avais racon té  dans DP (491)  les déboires  que  
m ’avait  valu m o n  n e r f  sc ia tique  et  les aven tu 
res p a r  m o m e n t  ubuesques  qui s ’en é ta ien t  sui
vies dans deux  h ô p i tau x .  M. Claude B cm ey  
m ’a alors rep roché  (DP 49 4 )  m o n  m a n q u e  de 
respect  p o u r  le service de san té  qui sévit dans 
n o t re  pays et  a cru c o m p ren d re  qu e  je  c o n 
dam nais  en b loc  to u te  la p ra t iq u e  médicale  
officielle. Ce tte  in te rp ré ta t io n  est fausse. Peut-  
ê tre  qu e  je  me suis mal exprim é.

Il est cer ta in  q u ’il existe un  cer ta in  n o m b re  de 
m éd icam en ts  qui p euven t  être utiles. De m êm e 
il y a des c irconstances  où l ’aide d ’au tru i  est 
indispensable  à u n  malade. Mais l ’adm in is t ra 
t ion  de ce t te  a ide et  de  ces m é d ic a m e n t  devrait,  
à m o n  avis, im p liquer  t a n t  q ue  cela est possi 
ble, la v o lon té  et  la responsabili té  du  p a t ien t  
lui-même. Nous devons nous sen tir  responsa 
bles de n o t re  san té ,  ce qui n ’im plique  pas du 
to u t  q ue  nous  devons b ê te m e n t  refuser  to u te  
aide en to u te  c irconstance  c o m m e  semble 
le dédu ire  M. B cm ey .

Mais a u jo u rd ’hui  la “ s a n té ” est devenue  une  
affaire de technocra tes .  C ’est un  m o u l in e t  par  
lequel on passe les p a t ien t  et  à la sortie  duque l  
on décrè te  q u ’ils son t  guéris. Ce s t ra tagèm e 
simpliste a d ’ailleurs aussi cours  dans d ’autres 
dom aines .  Il y a les dé l inquan ts  q u ’on passe 
par  le m o u l in e t  de la prison, les enfan ts  par  
celui de l ’école, les m ystiques  par  celui de la 
religion, l ’eau sale par  celui des s ta t ions d ’é
p u ra t ion .  C haque  fois que  l’on a un  p ro b lè 
me il fau t  qu e  l ’on  s ’invente  un  sys tèm e p o u r  
le résoudre .  T a n t  q ue  le sys tèm e reste suff i 
s a m m e n t  p e t i t  de m anière  à ce q ue  tous ceux  
qui y p a r t ic ip e n t  en conserven t la vue d ’en 
sem ble ,  il ne sera pas fo rcém en t  néfaste  et 
p o u r ra  m êm e parfois être utile à la collectivi
té. M alheu reusem en t  nous som m es  très vite 
obnub ilés  par  le systèm e lu i-même ce qui nous

am ène  à perd re  de vue le p ro b lèm e  qui lui a 
d o n n é  naissance. Le sys tèm e devien t  alors un  
b u t  en soi (...).

En marge de la m édec ine  officielle on  t rouve  
des gens c o m m e  les ch iropra tic iens ,  les reb o u 
teux  et  divers “ gu ru s”  d o n t  l’eff icacité  dans 
bien des cas est indéniable .  Le fait que  ces p r o 
fessions survivent, e t  m êm e bien , tém oigne 
déjà d u  fait qu e  la m édec ine  officielle, malgré 
son c o û t  dém en tie l ,  ne d o n n e  pas  sa t isfac tion  
dans b ien des cas. Le sys tèm e officiel de  la 
santé  ( c ’est-à-dire la trilogie “ assurances-méde- 
c ins-fabriquants  de p rod u i ts  p h a rm a c e u t iq u e s” 
s o u te n u e  par  les pouvoirs  publics) se dé fend  
d ’ailleurs co n tre  ces gens q u ’il considère  c o m 
me des parasites, p ro b a b le m e n t  parce  q u ’ils 
m e n a c e n t  de faire baisser le chiffre  d ’affaires 
de la san té .  Un ch iropa tr ic ien  n ’a le “ d r o i t ”  de 
s ’o ccu p e r  q ue  de la jcolonne ver tébra le  et  on 
lui in te rd i t  de prescrire  u n e  o rd o n n a n c e  (ce 
qui est p ro b a b le m e n t  sans inconvén ien t  p o u r  
lui mais m o n t re  q u ’o n  che rche  à exe rce r  une  
d isc r im ina tion  à son égard).

C om m e on  cons ta te  q u ’il y a des cas (pas tous 
les cas, M. Bcrney) où l ’in te rv en t io n  du  chi- 
ropra tic ien  est efficace, on  va b ie n tô t  che rcher  
à in tégrer  ce t te  b ran ch e  dans la m édec ine  of f i 
cielle. Un indice : les a t te s ta t io n s  des c h i ro p ra 
ticiens c o m m e n c e n t  à ê tre  reconnues  pa r  les 
com pagnies  d ’assurances. Cela c o n tr ib u e ra  à 
n ’en pas d o u te r  à renchérir  l ’exercice.

Les re b o u te u x  so n t  des gens qui o n t  u n  don  
leur  p e r m e t t a n t  d ’une  ce r ta in e  m anière  de 
sen tir  par  leurs mains où le mal se trouve. 
C om m e un don  ne p e u t  pas s ’exp l iquer  ni se 
quan t i f ie r  par  les m é th o d es  officielles on p ré 
fère d éc ré te r  que  les r e b o u te u x  so n t  des c h a r 
latans. C ’est te l lem en t  plus simple!  Mais c ’est 
c e r ta in e m e n t  d om m age  p o u r  ceux  qui,  dans 
les h ô p i ta u x ,  p o u r ra ie n t  p ro f i te r  de ces dons.

P. L eh m an n



LE CARNET DE JEANLOUIS CORNUZ

Amours, délices 
et grandes orgues
Curieux, cc procès au Tribuna l  federal de la 
“ Lum ière  d iv ine” , vous ne trouvez  pas?
Il y a que lques  semaines, j ’avais reçu u n  d é 
p lian t  in t i tu le  M on a m o u r  est le ven t sauvage
— sous- t i t re :  “ La vérité en bandes  dessinées’’
— publié  par  “ La Famille d ’A m o u r ” , co n çu  par 
le Père David, condensé  et illustré par  Philippe 
La Plume.

Le te rm e  de co n d en sé  aura i t  e m p o r té  m on  
adhésion ,  si déjà  la prem ière  page ne m ’avait 
pas su f f isam m en t  séd u i t :  à gauche, une  tê te  
de star, de  la b o u c h e  de laquelle s ’échap p a ien t  
d ’un e  pa r t  u ne  r ibam belle  de peti ts  coeurs, et 
d ’au tre  p a r t  un ballon  avec les m ots  “ Viens 
avec moi tro u v e r  l ’e x ta s e ” (ce dern ie r  m o t  sou 
ligné deux  fois) c e p e n d a n t  q u ’à d ro i te  se 
t rouva it  u n  vieillard, les bras écartés vêtu d ’un  
c o s tum e  de berger ou  de pas teu r  ou de mage, 
de la b o u ch e  de qui so r ta ien t  éga lem ent q u e l 
ques m o ts :  “J e  suis a m o u re u x  de l ’A m o u r ! ” . 
Un peu plus loin, le m êm e vieillard apparaissait  
é te n d u  au pied d ’un  arbre  (ba l lon :  “ Ma déesse 
d ’A m o u r ! ” ), avec dans scs bras la star,  muée.. .  
je  dira is:  en une  nana, passab lem ent  déshab i l 
lée, la p o in te  des seins recouverte  non  pas de 
l ’é to ile  t rad it ionne lle ,  mais d ’u n  coeur, les 
reins en tou rés  d ’une  ce in tu re  de perles, la fesse 
d ro i te  reposan t  dans la main (dro ite)  du  vieil
lard, m u rm u ra n t  ( tou jours  à en croire  u n  ba l 
lon) ces m ots ,  qui on t  suscité m o n  e n th o u 
s iasm e: “ Fais-moi l ’A m our .  J e  suis l ’A m o u r ” , 
c e p e n d a n t  que  sous l ’image f iguraient ces p a 
roles, a p p a re m m e n t  aussi p ro n oncées  par la 
d o u ce  e n f a n t :  “ T è te  ju sq u ’à son souffle ,  jus
q u ’à la Vie de cc vent  sauvage, cc fidèle, cet 
é p rouvan t ,  ce t  ex c i tan t  Esprit  du  Dieu vivant! ” 
Cc que  le vieillard faisait sans se faire pr ier  (à 
en juge r  d ’après l’image suivante) ,  se c o n te n 
tan t  de p ro n o n c e r :  “ M M M M M NI M M M M 
m ” (A t te n t io n  à la com pos i t ion !  11 doit  y 
avoir 11 - onze  - M). “ Bois-moi et sois satis 

f a i t ! ” , disait-elle gen t im en t .  “J ’en désire en
core,  e n c o re ” , rép o n d a i t  son ado ra teu r .
Plus loin encore ,  les deux  seins tou jours  re
couverts  de deux  coeurs reliés par  u n e  cha îne t-  
tc de perles, et p o u r  le reste a rb o ra n t  ju s te  le 
cache fri-fri rég lem enta ire  (p o u r  parler  co m m e  
A lbert  S im onin) ,  un lu th  à la main, la jeu n e  
personne  s ’éc r ia i t :  “ T u  seras seul et  tr iste sans 
moi!  Viens me faire l ’a m o u r  (ces derniers m ots  
soulignés). J e  suis l ’A m o u r!  L ’A m o u r  de Dieu. 
Son E s p r i t ! ”
Et la bande  dessinée se te rm ina i t  le plus h e u 
reusem en t  du  m o n d e ,  par  u n e  scène qui n ’était  
pas sans rappe le r  les rom ans  de la  collec t ion  
“ A p h ro d i t e ” (Un ado lescent p o u r  Belle. D o n 
n e -m o i du plaisir, Sen su e l lem en t  vôtre, les 
Veux jaunes, etc . — biffez ce qui ne convien t  
pas) :  “ Elle chercha it  en j o u a n t  de façon p ro 
vocan te  à é c h ap p e r  à l ’é tre in te  de David qu i  la 
poursu ivait  avec d é te rm in a t io n  dans une  chas 
se joy eu se ,  se te rm in a n t  par  une  é t re in te  a r 
d en te  d ’a m o u r ! ” Avec u ne  dernière  image, où 
les d eu x  par tena ires  appara issa ient enlacés, lui 
red isan t  son “ M M M M ! ” e x p re s s i f ,c ep en d an t  
q u ’elle sem blai t  bien avoir pe rd u  m a len co n 
t reu sem en t  les deux  coeurs pro tec teurs . . .
Et dire q u ’il y en a p o u r  d é n o n ce r  dans la reli 
gion un  m oralism e calviniste e t  u ne  répression 
sexuelle in to lérables  !

J .C .

BAGATELLES

Le m agazine é c o n o m iq u e  “ Bilanz”  racon te  une  
é trange histoire. Faisant allusion à la baisse 
des bénéfices des trois  grandes banq u es  suisses 
en 1978, il rap p o r te  la con f idence  d 'u n  d irec 
teu r  de la B anque  Leu qui déclara  à son rédac
teu r  en c h e f :  “ Quelques heures  avant la p u b l i 
ca t ion  de no tre  rap p o r t  de gestion, j’ai reçu 
des appels de grandes banques .  J ’ai é té  in s tam 
m en t  prié, p o u r  des raisons po li t iques,  de  faire 
a p p a ra î t r e  un bénéfice  net m o in d re ” . (Poni
ne pas ê tre  accusé de mal tradu ire ,  voici la 
c i ta t ion  q ue  l ’on t rouve  à la page 9 du  n u m éro  
d ’avril de “ Bilanz” : “ Noch einige S tu n d e n  vor

V erö ffen t l ichung  unseres Geschäftsberichts 
b ek am  ich A nrufe  von  Grossbanken. Ich wurde 
eindringlich gebeten , aus po li t ischer Rücksicht 
weniger Reingewinn auszuw eisen” .) Com m en
taire superflu . * * *

Il y a que lques  tem ps,  la m ajori té  des membres 
du législatif de la ville de Berne s’est opposée 
à l ’engagem ent de femmes c o m m e conductr i 
ces de véhicules des transports  en commun 
m unic ipaux .  U lté r ieu rem en t ,  le m êm e conseil 
s ’est p ro n o n c é  sur l ’admission d ’hom m es  com
me éduca teu rs  dans les crèches. U ne  conseillère 
a sp ir i tue l lem ent  r e to u rn é  les a rgum ents  avan
cés co n tre  l ’em plo i  des femmes p o u r  conduire 
les bus en argum ents  co n tre  l ’emploi d ’hom
mes dans les crèches où la charge psychique  se
rait  t rop  lourde  p o u r  de faibles représentants 
du  sexe dit  fort.  Un m orceau  d ’an thologie  que ; 
n o u s n e  pouvons  m a lh eu reu sem en t  pas traduire.

*  *  *

Cc que  p e u t  faire u n  grand jo u rn a l !  Le “ Tages- 
A nzeiger” de Zurich , a organisé un e  réunion 
d ’in fo rm a t io n  p o u r  politiciens afin de les in
fo rm er  sur la m anière  d o n t  il renseignera sur 
les élections nationales.  Des directives sur les 
annonces  é lectorales o n t  été  établies et sont 
à la d isposition  des com ités  é lec toraux . Une 
spécialiste a l lem ande de la dém oscop ie  a par
le des sondages d ’opin ion .  Elle a donné  ce 
conseil aux polit ic iens : “ Ne négligez pas vos 
é lecteurs t rad it ionne ls  !”

*  *  *

T o u t  finit par  des m édailles:  un  commerçant 
espagnol m e t  en souscr ip tion  un e  collection 
de dix médailles consacrées à des protagonistes 
de ht guerre d ’Espagne de 1936 à 1939. On y 
t rouvera  Franco  et  B uenaventura  Durruti, 
anarchis te  et dé fenseur  de Madrid, le colonel 
M oscardo, défenseur  na tionalis te  de l’Alcazar 
de T o lède  et Enrique  Lister, communiste , 
c o m m a n d a n t  du  5c rég im ent au d é b u t  de la 
guerre civile...

Une exposition (à Morges), les foudres des censeurs de tout! 
poil (pour ses collaborations à la T V ),  DP tous les quinze jours,' 
etc, etc, Leiter a bien gagné quelques jours de repos. Pas d'in-f 
qu ié tude donc s'il n'est pas au rendez-vous cette semaine dansj 
ces colonnes !


