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Même climat, 
même combat
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Q
u ' e l l e  é t a i t  belle la m anifesta 
t i o n  des  f o n c t i o n n a i r e s  r a s 
s e m b lé s  s a m e d i  d e r n i e r  à 
Berne! Qu'elle était cha leureu 
se l 'a m b ia n c e  d a n s  les rangs  

serrés des cortèges convergeant vers la 
Place fédérale! Q u 'i ls  é ta ie n t  sérieux 
les visages de  celles e t  de  c e u x  -  la 
g rande  m ajo r i té  -  qu i  p o u v a ie n t  e n 
t e n d r e  et v o u la ie n t  é c o u te r  les d is 
cours p rononcés  en  toutes langues of
ficielles!

Car le sérieux était de mise. Dans les 
formes: po n c tu a l i té  p a r to u t  et m êm e 
avance sur l 'horaire pour  le g rand ras
se m b le m e n t  en tre  b an q u e s  et Palais; 
défilés o rd o n n é s ,  t ran q u i l le s ,  q u a s i 
m e n t  silencieux; casquettes, d rapeaux 
et calicots iden tif icateurs  (les fédéra
t ions éprouvaient-elles le besoin de se 
com pte r  à la veille de l ' im plos ion  de 
l'USS?). Tous f a isa ie n t  a s sau t  de  sé
rieux, d an s  la plus belle t rad i t io n  de 
l'État bien tempéré.

Le fond  aussi avait de  qu o i  rend re  
les m anifestants  sérieux, graves même; 
n o m b r e  d 'e n t r e  eux 
o n t  luc idem ent situé 
le d o u b le  en jeu ,  i n 
éga lem ent apparen t.
Au p r e m i e r  p la n  
b ie n  sûr: la dé fense  
des services publics, 
à la fois co m m e e m 
p lo y e u rs  e t  c o m m e  
p r e s t a t a i r e s  de  s e r 
vices aux  usagers et 
chers administrés. Or la lut te  corpora 
tiste, m êm e enrobée d 'u n  consum éris 
m e repensé dans  l 'op tique client chère 
au  N ouveau  m a n a g e m e n t  public ,  ne 
m o t iv e  q u e  les t r a v a i l l e u r s  d i r e c te 
m e n t  intéressés. Les au tres  -  salariés 
du  privé, paysans  et in d é p e n d a n ts  -  
ne m a n q u e n t  pas de relever les avan 
tages relatifs tou jours  liés à la fonction  
publique, par le sort de laquelle ils ne  
sen ten t  pas interpellés.

Mais derr ière  cet en je u  p r im o rd ia l  
s ' e n  p r o f i l e  u n  a u t r e ,  d é c is i f  p o u r  
l 'avenir  de la Suisse sociale: c'est l 'or 
g a n i s a t io n  d u  t rava i l ,  r é m u n é r é  ou  
n o n ,  à l 'éche l le  de  l 'é c o n o m ie  et de 
tou te  la société. Cela exigera pas mal 
d ' i m a g i n a t i o n  e t  d 'a s tu c e ,  p o u r  la 
c o n c e p t io n  de  sys tèm es  e t  m o d è le s  
b ien  sûr, mais aussi au stade de la mise 
en  œuvre. A ce vaste projet de réparti
t ion  équitable d 'u n  vo lum e de travail 
en  d im in u tio n  à long  terme, les par te 

La manifestation 

des fonctionnaires 

était bien celle de tous 

les salariés suisses

naires sociaux, avec l 'aide de «la Scien
ce», d o i v e n t  s ' a t t a c h e r  d 'u r g e n c e .  
Q u e s t io n  d e  s u rv ie  p o u r  b e a u c o u p  
d 'entreprises, pour  la m ajorité  des sa
lariés, pour  tous les syndicats.

Or, que voit-on, p rov iso irem ent es
pérons-le ? Un gros déficit de réflexion 
c hez  les p a t ro n s ,  q u i  n 'h é s i t e n t  pas 
to u s  à recou r ir  aux  rece ttes  les p lus  
s o t t e m e n t  linéaires; d a n s  le m o u v e 
m e n t  syndical, to u t  occupé à sa propre 
restructuration, et dans  le m o n d e  poli
tique, où  com m e ailleurs o n  râle puis 
o n  plie.

D an s  ces c o n d i t i o n s  p e u  p r o m e t 
teuses, la m anifes ta t ion  des fonc tion 
naires était bien  celle de tous les sala
riés suisses, de ceux qui se sen ten t im 
p u i s s a n t s  d e v a n t  les  m a c h i n e s  à 
broyer le travail hum ain : program m es 
d 'économ ies, au g m en ta t io n  de la p ro 
d u c t iv i té ,  r e s t r u c tu ra t io n s  à g ra n d e  
échelle ,  r é m u n é ra t io n  p r io r i ta i re  du  
capital,  globalisation des marchés, etc.

Pour faire apparaître com bien  les sa
lariés du  secteur public et du  privé o n t  

p a r t i e  l i ée  d a n s  la 
c r is e  a c tu e l l e ,  o n  
peu t  se référer au cas 
des  CFF, t o u t  à fait  
e x e m p la i r e .  Il y a 
quatre  mois, la direc
tion  générale envisa
g e a i t  u n e  d i m i n u 
t io n  l inéa ire  des sa
laires de 4%, réduite 
à 2%  p a r  le co n se i l  

d 'a d m in is t r a t io n ,  puis à 1,5% par  le 
Conseil  fédéral,  puis rédu ite  à n é a n t  
p a r  les m ê m e s ,  à l ' i n s t i g a t i o n  d e  
quelques responsables lucides et de ju 
ristes soucieux d 'équité .  Reste la «né
cessité» d 'économ ise r  50 m illions sur 
le dos des chem inots .

Reste aussi que le signal d o n n é  par 
la direction  -  socialiste -  des CFF n 'a u 
ra pas passé inaperçu .  Q u a n d  les p a 
trons du  secteur public se pe rm etten t  
de tels écarts  et nég l igen t les form es 
usuelles de négocia tion  avec les repré
sen tan ts  de leur personnel,  les patrons 
de l 'économ ie privée se sen ten t  au tori
sés à prendre  les mesures de rationali
s a t io n  les p lu s  crue lles ,  é v e n tu e l l e 
m e n t  sans discussions préalables avec 
leurs partenaires sociaux.

Et voilà co m m en t  tou te  u n e  culture 
sociale disparaît, faisant place au plus 
d é te s ta b le  c l im a t  et e n g e n d r a n t  les 
plus dangereux combats. YJ



ÉQUILIBRE SOCIAL

Quand compétitivité 
rime avec solidarité
La g lobalisation  

de l'économie 

et la concurrence 

in te rna tiona le  détru isent 

les emplois dans les pays 

à h a u t niveau sa laria l. 

Pour combattre le chômage, 

i l  fa u t  donc réduire le coût 

du trava il.

Les fa its  démentent 

ce discours apparemment 

de bon sens, rétorque 

le sociologue a llem and  

K a r l O tto Hondrich.

L
e  d i s c o u r s  d o m i n a n t  sur la s i tua 
tion  de nos  sociétés et leur deve
n ir  fait la part  belle à la logique 
éc o n o m iq u e  et à ses implacables 

con tra in tes .  Si le chôm age  persiste et 
se développe dans les pays industriels, 
c 'est à cause de l’effort de rationalisa
t io n  im posé  par  la concu rrence  et de 
l’a t tra it  exercé sur nos entreprises par 
les pays à bas salaires.

C 'e s t  o u b l i e r  q u 'a u  co u rs  des  d e r 
nières décennies l 'économ ie capitaliste 
a créé des  m i l l ia rd s  d ’e m p lo is  n o u 
veaux ,  n o n  s e u le m e n t  d an s  le tiers- 
m o n d e  et aux  Etats-Unis mais éga le 
m e n t  en  E urope .  C 'e s t  o u b l ie r  aussi 
que les pays à bas salaires connaissen t 
les taux de chôm age les plus élevés. Le 
travail, b ien  loin d 'ê tre  u n e  valeur en 
perte de vitesse, attire au contra ire  de 
plus en plus de m onde : u n  em ploi in 
téressant et bien rém unéré  reste le sou
hait de l ' im m ense  majorité. Voilà très 
p r o b a b le m e n t  l ’e x p l ic a t io n  d u  p a r a 
doxe  qu i vo i t  le c h ô m a g e  progresser 
alors m ê m e  que  le n o m b re  d 'em plo is  
con t inue  de croître.

Inutile de chercher des coupables fa
c i les .  Ni des  sa la i re s  é levés ,  n i  des  
c h a rg e s  soc ia les  t r o p  lo u rd e s ,  n i  la 
c o n c u r re n c e  d u  t ie r s -m o n d e  n e  so n t  
r e s p o n s a b le s  d e  n o s  p r o b lè m e s .  Au 
cœ u r  de ce paradoxe, il y a la concu r 
rence, ce m oteur  de l 'économ ie capita 
liste, source d ' in n o v a t io n s  et de p ro 
grès, m a is  d o n t  n o u s  ne  sa v o n s  pas  
gérer les conséquences néfastes.

Il y a déjà près d 'u n  siècle, le socio
logue Georg Simmel décrivait de m a 
nière saisissante la «prodigieuse force 
de  sy n th è se »  de la c o n c u r r e n c e  qu i 
to u t  à la fois stimule la créativité et dé 
value le p roduit de cette créativité. En 
effet, l'effort incessant d ' in n o v a t io n  et 
d 'a d a p ta t io n  rend  obsolè tes les résul
ta ts acquis; les connaissances nouvelles 
ch a sse n t  le savoir  anc ien ;  l 'efficacité 
d ' a u j o u r d ’h u i  d é v a lo r ise  l 'e f f ica c i té  
d ’hier et sera dévalorisée par l’efficacité 
de dem ain .

Pacte social à trouver

En r e v e n d iq u a n t  des am élio ra t io n s  
salariales et de meilleures presta t ions  
sociales, les syndicats son t le véritable 
m o teu r  de la m o d e rn isa t io n  de l 'éco 
no m ie  qu 'ils ob ligent c o n s ta m m e n t  à 
la rationalisation  pour  rester com péti 

tive. Alors q u e  les e n t re p re n e u rs  qui 
e x ig e n t  la baisse  des  sa la ires  e t  des 
charges  sociales, la l ibé ra l isa t ion  du 
droit du  travail et qui rêvent de syndi
cats faibles créent toutes les conditions 
d 'u n e  économ ie  faible, sans d y n am is 
m e ,  d o n c  c o n d a m n é e  à t e r m e .  En 
effet, qu'est-ce qui fait la force de l 'éco
nom ie  allem ande -  la réponse est aussi 
v a la b le  p o u r  la Suisse? Des sa lar iés  
qualifiés, d o n c  bien  payés, motivés et 
attachés à leur entreprise; des relations 
sociales contractualisées. O n rétorque
ra que les Etat-Unis in tègren t plus faci
lem ent un  plus g rand  n om bre  de per
so n n e s  au  m a rc h é  du  travail.  Mais à 
q u e l  p r ix ?  Des q u a l i f i c a t i o n s  t r è s  
faibles, aucune identification à l 'en tre 
prise, l 'o p t io n  du gain  rap ide  et n o n  
celle d ’une  productiv ité  à long terme, 
des inégalités salariales criantes et des 
tensions sociales alarmantes. D'ailleurs 
les secteurs dynam iques  de l 'économ ie 
a m é r ic a in e  s o n t  c e u x  q u i  p a i e n t  de 
hau ts  salaires.

La volonté politique 
de répartir les richesses

Le d y n a m ism e  d 'u n e  é c o n o m ie  est 
d o n c  é t ro i te m e n t  lié à la qua l i té  des 
cond it ions  sociales qu'offre une socié
té. Et à l 'inverse, seule u n e  économ ie  
d y n a m i q u e  p e r m e t  de  f i n a n c e r  les 
presta tions sociales indispensables à la 
cohésion d 'u n e  société. Celles et ceux 
qui, pour des raisons d'âge ou de m ala 
die sont dépassés par l 'évolution  tech 
n iq u e  o n t  co n t r ib u é  à l 'am élio ra t ion  
de la p roductiv ité .  Sans cet im m ense  
effort collectif, les succès d 'au jo u rd ’hui 
ne  seraient pas possibles. Cette partici
pat ion  collective à la p roduction  de ri
chesses fonde l 'exigence de solidarité: 
la société doit  accepter et intégrer les 
victimes de la concurrence. Le problè
m e m ajeur auquel sont confrontées au 
jo u rd 'h u i  les sociétés industrielles ne 
réside pas dans la concurrence des pays 
ém ergen ts  ou  d ans  le coû t  p r é te n d u 
m e n t  ex a g é ré  d u  t rav a i l .  M ais b ie n  
dans la répartition de la richesse à la
quelle aucune  con tra in te  économ ique  
ne fait obstacle. C'est la vo lon té  poli 
t ique qui fait cruellem ent défaut. jil

Source: Karl O tto  Hondrich, 
«O hnm ächtig?  Keineswegs»,
Die Weltwoche, 10 octobre 1996



CONSEIL D'ETAT VAUDOIS

Pas d'élection miracle, 
ni de potion magique
Pour les Vaudois, c'est reparti po u r un tour, d é jà  ba scu lé . F a u t - i l  p lu s  encore?  
M ais les conditions ne sont p lus celles du Les problèmes réels ne sont pas qu'électo- 
printemps. La m a jo rité  du Conseil d 'E ta t a raux.

L
a  d é m i s s i o n  p o u r  raisons de santé 
d u  c o n s e i l l e r  d 'E t a t  r a d ic a l  
Jacques Martin risque de distraire 
les partis de l’essentiel. La succes

sion agite déjà le cosmos politique. A 
com m encé  le défilé des candidats à la 
candida ture  sur le proscenium  m édia 
tique.  C 'es t  na tu re l  pou r  le c a m p  du 
conseil ler  so r tan t .  En face, à gauche, 
son t  posés des préalables s tratégiques 
par  ceux  qu i v o u d r a ie n t  d i s p u te r  ce 
siège radical et qui t i e n n e n t  surtout à 
faire savo ir  q u ' i l s  s e ro n t  i n c o n t o u r 
nables, s inon  pour  cette élection c o m 
plémentaire , du  m oins  pour l'élection 
générale dans m oins  de deux ans.

L'élargissement inutile

L'essentiel à court terme, c'est quoi: 
la réforme scolaire et celle de la fo rm a
t io n .  Le p e u p le  t r a n c h e r a  le 1er d é 
cembre. Au-delà bien  sûr, l 'assainisse
m e n t  des finances can tonales  est pr io 
ritaire, car il c o n d i t io n n e  le reste qui 
est, pour  le dire en u n  mot, la qualité 
de  la v ie  d a n s  ce c a n t o n .  C h a c u n  
conna ît  les cond it ions  de l'exercice; il 
faut des recettes, il faut des économies. 
Or, et les unes et les autres exigent un  
long  travail d ' in fo rm a t io n  et d ’a d h é 
sion. Un exem ple  simple: le q u o t ie n t  
familial. Si l' idée de soutenir  la famille 
n 'est  pas contestée, le système mis en 
place sous le n o m  de quo t ien t  familial 
avan tage  o u tra g e u se m e n t  les milieux 
les plus favorisés, alors m ê m e  que  le 
coût d 'u n  en fan t pris en considération 
devrait être le m êm e pour tous. O n ne 
réformera pas le quo t ien t  familial sans 
e x p l i c a t i o n  et a d h é s i o n  d u  G r a n d  
Conseil et du  peuple. De m êm e la ré
fo rm e de l 'a d m in i s t r a t io n  n e  se fera 
pas sans large négociation, avec les re
p r é s e n t a n t s  d u  p e r s o n n e l ,  p u is  du  
m o n d e  politique. M êm e consta t pour 
la planification hospitalière. La gauche 
d i s p o s e  d 'u n e  m a j o r i t é  au  C o n s e i l  
d 'E t a t ;  sa m a rg e  d e  m a n œ u v r e  es t 
é t ro i te ,  m a is  n u l l e m e n t  nég ligeable .  
Elargir encore cette majorité ajouterait 
peu: la responsabili té  d irecte de n o u 
veaux secteurs administratifs, mais pas 
d e  r a p p o r t  d e  fo rc e s  d i f f é r e n t  au

Conseil d 'Etat,  où  le 4-3 est suffisant 
p o u r  les vo tes  de ca rac tère  p o l i t ique  
tran c h é ;  mais ils ne  le so n t  pas tous  
selon cette a r i thm étique  (6-1; 5-2).

Le strapontin

Le parti socialiste n 'a  jamais accepté, 
dep u is  les a n n é e s  50, d 'ê t re  rédu it  à 
u n e  rep rése n ta t io n -s trap o n tin ,  m êm e 
si la co n tes ta t ion  libérale fut vive. Le 
peuple, par des votes clairs, ne l 'a ja
mais admis; et les radicaux, certes dans 
leur intérêt de parti-pivot, s'y sont re
fusés. Il est évident que le parti radical 
lui n o n  plus n 'ac ce p te ra  pas le rôle- 
s trapon tin  qui réduirait n o ta m m e n t  la 
l é g i t im i té  d u  c o n s e i l l e r  Favre p o u r

PIB E T  PNB

L
,  a n n é e  1995, a p r è s  l'espoir de l 'em 

bellie de 1994, a été la confirm a
tion  de la gravité de la récession 

suisse, en  chiffres absolus, mais plus 
encore en  com paraison  in ternationale : 
croissance, en term es réels, du  PIB des 
pays de l 'OCDE +1,9%, «croissance» 
suisse +0,1%. En revanche ,  si l ’on  se 
réfère au PNB, la croissance serait satis
faisante et dans les norm es in terna tio 
nales: +1,8%.

La différence en tre  ces deux évalua
tions (produit in térieur et p roduit n a 
tional) t ien t à la prise en  com pte  dans 
le p rodu it  na t ional  du  revenu du tra 
vail et de la proprié té  reçu de l 'étranger 
ou  versé à l 'é tranger .  S o m m a ire m e n t  
pour la Suisse: le revenu de l ' im m ense 
fo rtune investie à l'étranger, m o ins  le 
revenu de la m odeste fortune étrangère 
in v e s t i e  e n  Su isse ,  m o i n s  s u r t o u t  
l ' é p a r g n e  des  t r a v a i l l e u r s  é t r a n g e r s  
transférée dans leur pays d ’origine. Ce 
solde pour la Suisse est extraordinaire-

conduire  le redressement des finances.
Le président du  parti radical déclarait 

à la radio rom ande  qu 'il était prêt à n é 
gocier: négocier quoi?  Ce qui devrait 
d 'abord  être négocié, c'est un  état d 'es
p r i t  face au x  d i f f ic u l té s  d u  c a n to n .  
Malgré les divergences, un  d é n o m in a 
teur co m m u n  est possible, m êm e si les 
e x t rê m e s ,  n o t a m m e n t  les l ib é ra u x ,  
veulent s'en exclure.

Tout le m o n d e  déclare vouloir assai
n ir  les f inances d ’ici l’an  2000. C o m 
m e n t ,  si l 'o n  p r e n d  la c h o s e  au  sé 
r ieu x ?  Et e l le  d o i t  l 'ê t re .  L 'é le c t io n  
c o m p lé m e n ta i r e  ne  p e u t  pas  ê tre  le 
prétexte à faire croire qu 'il  y a, aux dif
ficultés de l 'heure ,  des so lu t ions  m i 
racle. ag

m e n t positif: nous recevons tren te  mil
liards, nous en re tournons  quinze.

D 'une  année  à l'autre, le rendem en t 
de la fortune s'est m ain tenu , malgré la 
conversion en francs suisses élevés. En 
revanche, le revenu versé à l 'étranger a 
fo r te m e n t  régressé, la réduc t ion  dras
tique du  n o m b re  des saisonniers l 'ex
p liquan t en partie.

Il y a la Suisse qui travaille, moins, et 
la Suisse qui jou i t  de sa fo r tu n e  to u 
jou rs  d 'u n  h a u t  r e n d e m e n t .  L 'écart 
entre  les deux, que mesure l’écart entre 
la croissance du  PIB et du  PNB, s 'ac 
centue. Un des signes, parmi d'autres, 
de l’inégalité grandissante.

O n  o b je c te ra  q u e  ce r a p a t r i e m e n t  
p r o f i t e  à l ' é c o n o m i e  d a n s  s o n  e n 
semble. Partiellement, c'est vrai. Enco
re faudrait-il en  conna î t re  la d is tr ibu 
t io n  fo rcém en t  ultra-sélective ou  son 
enregistrem ent dans la plus-value d ’ac
tions et de titres, plus-value n o n  im po 
sable. ag

Récession et inégalité 
en 1995, lues dans 
les comptes nationaux



LE REVENU MINIMUM CONTRACTUALISÉ (2)

Une constellation complexe e
Conçu p lus spécialement 

(mais pas seulement) pou r  

enrayer l'exclusion sociale 

et professionnelle qu i frappe  

les chômeurs de longue 

durée, le revenu m in im u m  

contractualisé est une forme  

développée d 'a ide sociale: 

à l'a ide financière  

trad it ionne lle  viennent 

s 'a jou te r des prestations  

non financières; le to u t est 

sanctionné p a r  un  con tra t 

m a rq u a n t les efforts 

réciproques de la société 

et de l ' in d iv id u  p ou r  

pa rven ir à une (ré)insertion.

A
u  c e n t r e  d e  l 'a t ten t ion  générale, 
il y a le c h ô m e u r  «en  f in  de  
droits» (et aussi, dans certains ré
g im es c a n to n a u x ,  celui n ’ay a n t  

pas accès à l 'assurance-chôm age, voir 
DP 1274). C'est en  grande partie l'arri
vée de cette p o p u la t io n  nouvelle, qui 
n 'est  pas inap te  au travail, qui a m o t i 
vé la création de régimes spécifiques se 
d iffé rencian t ou  rem plaçan t l 'aide so
ciale trad i t ionne l le .  A te rm e, ces sys
tèm es devraient d o n c  contr ibuer  à re
va lo r ise r  ce q u e  l 'o n  ap p e l le  en c o re  
p a r f o i s  l ' a s s i s t a n c e  p u b l i q u e ,  av e c  
t o u t e  la c o n n o t a t i o n  n é g a t iv e  q u e  
cette expression peut impliquer. L'exis
tence d 'u n  contrat,  signe tangible d 'u n  
p a r t e n a r i a t  e t  d ' e n g a g e m e n t s  r é c i 
proques, devrait petit à petit  transfor 
m er  «l'assisté» en  partenaire . Un tro i
s ièm e ac te u r  p e u t  en c o re  in te rven ir :  
l 'o rgan ism e au  sein d u q u e l  le bénéfi 
ciaire va collaborer, m arq u a n t  ainsi sa 
partic ipation  sociale et sa vo lon té  d ' in 
sertion.

RMR: un régime transitoire 
vers l'insertion?

Cette description n ’a pas de caractère 
universel.  Le RMI français se reconnaît  
lu i-m êm e u n  fort déficit de con trac tua 
lisa tion : d ans  ce r ta ins  d ép a r tem en ts ,  
m o ins  de la m oitié  des bénéficiaires ef
fec tuent une  contre-prestat ion, soit en 
ra ison  de p rob lèm es  socio-sanitaires ,

soit faute d 'adéqua t ion  des mesures of
fertes, soit encore faute de mesures. Et 
l 'objet du  con tra t  n 'es t  pas forcément 
u n e  activ ité  au service d 'u n e  in s t i tu 
tion, ce peu t être u n e  form ation  ou  la 
p o u r s u i t e  d e  d é m a r c h e s  e n  c o u r s ,  
com m e celles devan t m ener  u n  toxico 
m ane  à retrouver progressivement une  
au to n o m ie  de com portem ent.  Dans ce 
con tex te ,  la n o t io n  de  contre-pres ta-  
tion  n 'est plus adéquate: l 'engagem ent 
du  bénéficiaire ne  consiste pas à effec
tuer  une  dém arche  utile à la société en 
échange d 'u n e  aide financière; l 'enga 
gem en t  est centré  sur les besoins de la 
personne  elle-même, hors de tou te  n o 
tion  d 'u tili té collective. La loi vaudoise 
est celle qui é tablit le plus clairement 
le co n tra t  co m m e é lém en t cons ti tu t if  
d u  R evenu  m i n im u m  de r é in se r t io n  
(RMR), avec u n e  n o t io n  qui ne  se réfè
re pas ta n t  au con tra t  de travail q u ’au 
con tra t  pédagogique ou  thérapeutique, 
celui-ci p o uvan t  être centré sur u n  pro 
jet de vie.

Le revenu  m in im u m  con trac tua lisé  
est censé être u n e  transition  vers le re
tou r  à l 'au tonom ie  financière, qui peut 
ê tre  re t ro u v é e  aussi b ie n  grâce à u n  
nouvel emploi que par  le transfert sur 
u n  autre régime plus durable, com m e 
l 'assurance-invalid ité .  Avec sa l im i ta 
t ion  à deux ans, imposée par le Grand 
Conseil con tre  l'avis du  Conseil d'Etat,  
le RMR vaudois est fo rtem ent m arqué  
du  sceau d u  t rans i to ire .  C 'é ta i t  aussi

Bénévolat et occupation 
temporaire

L
e  m i l i e u  b é n é v o l e  et associatif, les 
secteurs public et parapublic , son t  
la cible de  b ien  des sollicitations. 

Ils p e u v e n t  b é n é f ic i e r  d ' u n e  m a in -  
d 'œ u v re  g ra tu i te  to u jo u rs  p lus a b o n 
dante, ce qui n e  va pas sans poser des 
problèmes. Avec les bénévoles, que la 
p r é s e n c e  de  p e r m a n e n t s  « g ra tu i ts»  
risque de démotiver, et avec les pe rm a 
nen ts  salariés qui v ivent parfois mal la 
cohab ita t ion  avec des em ployés au sta
t u t  d iffé ren t ,  e f fec tu an t  p o u r ta n t  u n  
travail p roche du leur.

Ces organism es o n t  le «choix» entre 
les p e r s o n n e s  e f f e c tu a n t  u n  se rv ice  
civil, u n  travail d 'in té rê t  général (TIG,

substitu tion  à la prison pour  les peines 
jusqu 'à  trois  mois), les ch ô m eu rs  d u 
ran t  la période LACI et les bénéficiaires 
d 'u n  revenu m in im u m  contractualisé.

O utre les différences de durée d 'e n 
gagem ent (court pour  le TIG, plus long 
et de période dé term inée pour le servi
ce civil, p o u v a n t  être  in te r ro m p u  du 
jo u r  a u  l e n d e m a i n  p o u r  les c h ô 
meurs...), ces régimes se d ifférencient 
aussi par les coûts pour  les organismes: 
ceux qui engagent des chôm eurs  LACI 
n 'o n t  à ve rse r  a u c u n  salaire  et so n t  
m êm e dédom m agés pour  leurs frais ad 
m i n i s t r a t i f s ,  u n  a v a n t a g e  q u e  n e  
connaissen t pas les autres régimes... fb



mcore à explorer
l ' in ten t ion  du  législateur français, avec 
le succès  l im i té  q u e  l 'o n  sa it .  M ais 
c o m m e n t  justifier d 'u n  régime trans i 
toire q u a n d  le n o m b re  d ’em plo is  dis 
ponibles ne suffit pas à satisfaire la de 
m a n d e  d e  c e u x  q u i  v o u d r a i e n t  t r a 
vailler?

La pression mise pour  écourter la pé 
riode de RMR -  com m e celle qui pèse 
sur les chôm eurs  pour q u ’ils ne  «profi
tent» pas trop  longtem ps de l’assuran- 
ce -chôm age -  aura p ro b a b le m e n t  d a 
vantage pou r  effet de favoriser la rota
t io n  des dossiers q ue  de d im in u e r  la 
quan t i té  d 'a ide distribuée.

Encadrement social

Genève est le ca n to n  qui t ien t le plus 
à d is t inguer  son  systèm e (le RMCAS) 
de l’aide sociale trad it ionne lle :  il d is 
pose d 'u n  service d istinct avec des as
s i s t a n t s  so c ia u x  « spéc ia l isé s» .  M ais 
c 'e s t  aussi le seul c a n t o n  qu i l im ite

l'accès aux  seuls ch ô m eu rs  en  fin  de 
droits. Le rôle des assistants sociaux est 
é v id e m m e n t  crucial: par  m a n q u e  de 
tem ps, ils son t  souven t c o n tra in ts  de 
limiter leurs prestations au seul c o n trô 
le des co n d i t io n s  d ’octroi d 'u n e  aide. 
La s ig n a tu r e  d 'u n  c o n t r a t  n éc es s i te  
bien év idem m en t un  autre type de re
la t io n  -  et d av a n ta g e  de  tem ps. U ne 
com paraison avec les m oyens  d o n t  dis
posen t les Offices régionaux de place
m e n t  (ORP), qui tra i ten t avec la m êm e 
c l ien tè le  m ais  à des  m o m e n t s  d if fé 
rents, ne m an q u e  pas d 'in térê t.  Mis en 
place de m an iè re  très professionnelle  
et avec des m oyens  financiers im p o r 
tants, les ORP offrent un  encadrem ent 
com parable à l 'encadrem ent social (75 
à 150  d o s s i e r s  p a r  p e r s o n n e ) .  Par 
co n t re  la logistique et les m o y e n s  fi
n a n c ie r s  d i s p o n ib le s  p o u r  o rg a n ise r  
des formations, cours de perfec tionne
m e n t ,  stages, etc. est sans c o m m u n e  
m e su re  avec ce d o n t  les services so 

ciaux d isposent pour  prendre  le relais 
une fois passé le délai-cadre de l'assu- 

rance-chômage.

U n im p o r t a n t  trava il  es t p o u r t a n t  
nécessaire p o u r  q ue  le co n t ra t  ait un  
sens: il s'agira de travailler m ain  dans 
la m a in  avec le milieu associatif pour 
m ettre  sur pied des aides à l ' insertion, 
q u ’elle soit sociale ou  professionnelle, 
p o u r  d o n n e r  au c o n t ra t  u n  véritab le  
con tenu .  Avec tou te  la ques tion  de la 
limite des activités p o uvan t  être effec
tuées par les bénéficiaires d 'u n  revenu 
m in im u m  contrac tua lisé :  celles-ci ne  
d o iv e n t  c o n c u r re n c e r  n i  les m esures  
mises sur pied pour  les chôm eurs  LACI 
(les can tons  son t en  effet pénalisés s'ils 
ne sa tisfont pas au qu o ta  de mesures 
qui leur son t imposées par la Confédé
ration), ni le m arché  du  travail, n i le 
bénévolat.

O n  le voit, la m arge de m a n œ u v re  
des services sociaux est étroite dans ce 
dom aine.  fb/pi

A LA RECHERCHE DU TRAVAIL PERDU (3)

Des horaires flexibles 
et des horaires réduits
La f le x ib i l i té , le partage du temps de tra - la crise, à condition que les partenaires so- 
va il peuvent être des ou tils  po u r remédier à ciaux assurent une couverture sociale.

L
e  c a n t o n  d e  Bâle-Ville et quatre  des 
principaux employeurs de la région 
(SBS, Novartis, C oop  et La Bâloise 

Assurances) v ie n n e n t  d 'a n n o n c e r  leur 
in ten t ion  d 'expérim en te r  de nouveaux  
horaires de travail. Leur objectif: pour 
u n  c o û t  c o n s ta n t ,  r é p a r t i r  le trava il  
e n t re  u n  p lus g rand  n o m b re  de  sala
r iés .  Les p a r t e n a i r e s  s ' e n g a g e n t  à 
é c h a n g e r  des  in f o rm a t io n s  et à so u 
m ettre  leurs expériences à l 'analyse du 
professeur Eberhard Ulich, le spécialis
te incontes té  de la psychologie du tra 
vail à l'Ecole po ly techn ique  de Zurich.

Le choc et l'innovation

Ce n 'est pas un  hasard si cette ini tia 
tive est née dans la région bâloise, une 
région fo r te m e n t  tou c h ée  par  des fu 
sions (chim ie) et des res truc tu ra tions  
(b an q u e s ) .  Le c h o c  p ro v o q u é  par  la

dispari tion  de milliers d 'em plo is  n 'est  
p robab lem en t pas étranger à cette sou
d a in e  co n v e r s io n .  En effet, p o u r  ré 
pond re  aux exigences de la concurren 
ce, les employeurs o n t  p lu tô t misé jus
q u 'à  p résen t sur u n e  durée  élevée du 
travail, utilisée de m anière  flexible en 
fonction  des fluctuations imposées à la 
p roduction  par la dem ande . Selon une  
récen te  en q u ê te  de McKinsey, les h o 
raires indiv idualisés n 'o n t  pas encore  
la co te  auprès  des em p loyeu rs  he lvé 
tiques. Alors que  près du tiers des sala
riés sem ble  in téressé par  un  travail à 
tem ps  partiel et acceptera it d o n c  une  
baisse de revenu, les em ployeurs  to lè 
rent plus qu'ils ne so u t ien n en t  des h o 
raires individualisés. Le choix  d 'u n  tra 
vail à t e m p s  p a r t ie l  es t e n c o r e  t r o p  
souvent considéré com m e un  m anque  
d 'iden tifica tion  à l 'entreprise et d 'a m 
bit ion  qui pourra ien t influencer néga

t iv e m e n t  la p re s ta t io n  des co l labo ra 
teurs. Dans ces conditions, crise écono 
m ique  aidant,  il n 'est  guère é to n n a n t  
que les salariés, m êm e s'ils en  rêvent, 
ne revend iquen t pas très b ru y am m en t 
u ne  réduction de leur poste de travail.

Dans le cadre de ces expériences, les 
o rgan isa tions  syndicales se ron t pa r t i 
culièrem ent attentives aux dérives pos
sibles: la flexibilité ne  do it  pas être à 
sens u n iq u e  et n e  pas co n d u i re  à u n  
travail à la d e m a n d e  où  le salarié est 
tou jours  prêt à rép o n d re  à l 'appel du  
p a t ro n ,  ou  a b o u t i r  à u n e  c o u v e r tu re  
sociale plus défavorable q ue  celle des 
salariés à plein temps. jd

Sous la rubrique «A la recherche du  
travail perdu» on t déjà paru: 
A u g m en te r  la p ro d u c t iv i té  des res
sources pour sauver l'emploi (DP 1256) 
Ni la peste ni le choléra (DP 1261)



LE DÉBAT: L'UNIVERSITÉ

Pour un nouveau contrat
Par Jean-Philippe Leresche, chargé de cours à l'Institut de Recherche sur l'Environnement construit (IREC)

Pour évoquer  l 'aven ir  des 

Hautes Ecoles e t  de leurs 

missions, il fau t  p a r t i r  du 

constat  actuel de crise 

d'identité ,  de confiance et 

de légitimité de ces hautes 

Ecoles. Non seulement ces 

dernières s 'interrogent sur 

leur rôle et leur place dans la 

société mais la société elle- 

m ême s ' in terroge sur leur  

place en son sein.

L
es H a u te s  E c o le s  ne sont pas seules à 

douter d'elles-mêmes, la société, agi

tée  p a r  ses p ro p re s  d é b a ts ,  c o n 

traintes, conflits  et in térêts, les soum et 

également à une série de pressions, à la 
fois financières, sociales e t p ro fess ion 

nelles. Elle a ttend désormais de ces insti

t u t io n s  des p e r fo rm a n c e s  ou  des 

prouesses non seulement technologiques 

ou in te llectue lles mais su r tou t ge s t ion 

naires, tan t au niveau adm in is tra t if  que 

financier.

Il n'a échappé à personne que de par

to u t  m on te  en Suisse une con testa tion  

des m o d e s  de f o n c t i o n n e m e n t  des 

Hautes Ecoles, que l'on évoque à la fois 

les procédures d'accès, les procédures de 
nom ina tion  des enseignants, leur f ina n 

cement, leurs missions et, enfin, leur o r

ganisation.

La question du coût

Derrière l'ensemble de ces enjeux se 

cache au dem eurant un immense débat 

ce n tré  sur l 'u t i l i t é  socia le  des Hautes 

Ecoles, c'est-à-dire en fa it  sur leurs coûts, 

sur leurs bénéficiaires et leur territo ire de 

référence. Bien que  lé g it im e , poser la 
question du coû t des Hautes Ecoles re

v ient en effet non seulement à s 'in terro 

ger sur ce qu'elles rapportent financière

m e n t e t socia lem ent à la co llectiv ité , à 

qui et pour qui, mais aussi sur ceux qui 
do iven t en être les destinataires priv ilé 

g iés, sur qu e l(s )  te r r i to i re (s )  e t selon 

quelles m oda lités . Ce fa isant, on pose 

encore plus fondam enta lem en t la ques
tion de l'égalité -  ou p lu tô t de l'inégalité

-  sociale et spatiale d'accès aux Hautes 
Ecoles et donc de toutes les d iscrim ina
tions contenues dans la question appa
rem m ent «neutre» du coût.

Dans ce contexte global de crise, cha
cun des corps de la «com m unauté  un i
vers ita ire» est ainsi in te rpe llé :  les é tu 
diants dans une nouvelle con figu ra tion  
d'effectifs accrus à l'in terne et de débou
chés professionnels plus réduits à l'exter
ne; le corps professoral à la fois sur ses 
compétences sociales et sur l'exercice et 
les représentations de sa profession don t 
la position relative dans la société tend à 

se banaliser; le personnel adm inistra tif et 
technique d o n t l'em p lo i se précarise to u 
jours davantage.

Un nouveau modèle

A u-d e là  du c o n s ta t  de  crise, nous 
voyons apparaître à l'horizon de cette fin 

de siècle un no uve au  m o d è le  a ca dé 
mique. Fondé sur des logiques m ulti-ter- 
ritoriales, m ulti- institutionnelles et m ulti- 
sectorielles, ce nouveau m odèle se sub
stitue progressivement à l'ancien, qualifié 
de simple, reposant sur des logiques es
sentie llem ent professionnelles et te rr ito 

riales. Complexe, le nouveau modèle ne 
saurait assurém ent être ra ttaché à une 
mais à trois figures des Hautes Ecoles qui 
ém ergent et se com binent:

La Haute Ecole entrepreneur s 'inscrit  
dans un cou ran t de pensée et d 'ac tion  

inspiré de la logique économique: effica
cité, performance et rentabilité. Ses mis
sions d 'abord : valoriser une fonc tion  de 

pro fess ionna lisa tion , en tendue  com m e 
l'adéquation  aux débouchés et com m e 
l 'a f f i rm a t io n  d 'u n e  expertise  localisée, 

vendable et négociable. Sa structure en
suite : sa m é ca n iq ue  o rg a n is a t io n n e lle  
revue à l'aune de modèles manageriaux 
et de logiques gestionnaires.

La Haute Ecole citoyenne évoque une 
con figu ra tion  com posite  d 'un iversités à 
la fo is  h u m a n is te  e t t ra d i t io n n e l le  e t 
d 'un ive rs ité  m oderne , pou rsu ivan t des 
fins novatrices, cons tru ite  sur une idée 
de responsabilité, d 'ouverture vers la Cité 

et de visibilité accrue: qu 'e lle garantisse 
l'universalité des savoirs, qu 'e lle  assume

Jean-Ph ilippe Leresche est l 'au te u r,  

avec C. Jaccoud et J.-C. Bolay, d 'une 
recherche, Les territoires des Hautes 
Ecoles. Genèse d'une politique, Lausan
ne, IREC-EPFL, septembre 1996.

sa propre gestion, qu 'e lle  s'insère dans 

les débats de société ou qu'e lle fournisse 

régulièrement services et prestations.

La Haute Ecole multi-territoriale  intègre 

les d ifférents changem ents  d 'éche lle  et 

interdépendances qui organisent au jour

d 'hu i de nouveaux espaces et réseaux de 

décision et d'échanges. Elle redéfin it tou t 

pa rticu liè rem ent la no tion  d 'au tono m ie  

un ivers ita ire  dans son ra p p o rt  au p o l i 

t iq u e  e t  au te r r i t o i r e ,  à t ra v e rs  des 

connexions m ultip les, supra-cantonales, 

nationales et internationales. Elle privilé

gie aussi le recours et l'usage intensif des 

nouveaux outils de com m un ica tion  à dis

tance.

Ce qui est en jeu derrière la lutte ac

tuelle entre ces trois figures c'est la no 

tion  d 'au tonom ie  universitaire; une au to 

nom ie  qu 'i l  conv iendra  de repenser en 

face de la m u ltip lica tion  des tutelles de 

toutes natures, le poids des exigences du 

marché, l'augm enta tion  concentrique du 

nom bre des acteurs et partenaires en at

ten te de prestations et de ressources sans 

cesse plus individualisées.

Un projet de réconciliation

P our re fo n d e r  ce t te  a u to n o m ie ,  le 

nouveau con tra t universitaire devrait ré

conc il ie r  les d iffé rentes ra tiona lités qu i 

t ra v a i l le n t  les Hautes Ecoles suisses et 

non pas laisser l 'une  d 'e n tre  elles (par 

exemple le marché) dom ine r les autres. 

Aux logiques hiérarchiques, uniformi$a- 

trices et centralisatrices, il do it  substituer 

un pro je t ouvert, reposant sur les c o m 

plémentarités et la concurrence des res

sources et des compétences. Un tel p ro

je t do it favoriser:

•  la réconc il ia t ion  des d iffé rents  corps 

universita ires po u r  ré inven te r l ' idée  de 

c o m m u n a u té  un ivers ita ire  (e t non pas 

s e u le m e n t  d '« u n iv e r s i té  des p ro fe s 

seurs»),
•  la connexion plus étroite des divers et 

n o u v e a u x  espaces de ré fé re n c e  des 

Hautes Ecoles (du local à l'in ternational),

•  le déclo isonnem ent des disciplines (va

lorisation de l'interdisciplinarité, de la po 

lyva lence e t de la c o o rd in a t io n )  e t la 

prise en com pte  des savoirs nouveaux,

•  la redéfin it ion  des liens entre Hautes 

Ecoles et soc ié té  (Etats gé n é ra u x  des 

Hautes Ecoles, d é f in i t io n  d 'u n  nouve l 

équ ilib re  entre  fo rm a tio n , recherche et 

fonction  de services). ■



NOTE DE LECTURE

De Dada au Groupe à Rebours, 
D'Autre Part
«Périphérique» et «saisonnière», la  revue quatre chemins, elle s 'in t itu le  «Dissolution  
po lit ico -litté ra ire  D 'A u tre  P a rt sort son d ix- de la Suisse: d ix  solutions!»; et l'on vo it un  
h u it iè m e  n u m é ro . N 'y  a l l a n t  pas  p a r  drapeau suisse se l iq ué fian t dans le flou ...

T
o u t  e s t  p a r t i  d 'u n e  affiche-mani
feste , issue d 'u n e  o r g a n is a t io n  
fort m ys tér ieuse  qui se n o m m e  
« G ro u p e  à R ebours»  (GAR). Le 
manifeste dresse l ' inventaire  du  to ta li 

tarisme à la m ode helvétique et fait le 
cons ta t  que  ce pays, D isneyland  sans 
âme, n 'est  rempli que de figurants; que 
les intellectuels o n t  dans leur majorité 
opté pour le rôle de «gardiens de la pri
son» et qu 'il  n 'y  a de place, de fait, ni 
pour  les femmes, ni pour les étrangers. 
Du coup, le GAR en jo in t  ses lecteurs à 
devenir  frontaliers, marginaux, exclus,
-  à r e jo i n d r e  les m a q u is .  L 'é t r a n g e  
g roupuscule  gauchiste  conclut:  «Puis- 
q u 'en f in  la seule loi reste l 'économ ie ,  
refusons de faire celle de la réflexion».

Auto-dissolution 
pour l'exemple

Dans la foulée et p ren a n t  la bom be 
au mot, la revue D'Autre Part propose 
dix solutions pour dissoudre la Suisse. 
Après quoi, elle m et fin à ses hu it  a n 
nées d ’existence, patrie d 'u n  m om en t ,
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elle s 'auto-dissout pour l'exemple.
Mais revenons  u n  peu avan t  la fin, 

puisque nous  ne pouvons  que l 'adm i
rer et la déplorer tou t  à la fois.

Maurice Born ouvre les feux avec vi
rulence. Rien de plus norm al de la part 
du  fo n d a te u r  de l 'Espace N oir  de St
irn ier et des éditions Canevas. Il refait 
l 'h isto ire  du  prolétaire, devenu  par la 
suite p ro lé ta ire -c o n so m m a teu r ,  à qui 
l 'on  avait p rom is  («On», ce sont bien 
sûr M arx et le Progrès t e c h n iq u e )  la 
d ispa r i t ion  des tâches  longues et p é 
nibles, et l 'appari tion  du tem ps libéré!

M a in te n a n t ,  à cause de ce tte  m o n 
dialisation -  surprise -  on  ne peut plus 
assurer le programme. Born est catégo
r ique: «Ou ils n 'y  c r o y a ie n t  pas, ou  
plus certa inem ent,  tou t  à fait certaine
m ent,  ils n 'o n t  jamais eu l’in ten t ion  de 
nous rendre no tre  temps. Je dis que le 
partage n 'a  jam ais fait partie  de leur 
programme». Rejetant le leurre de tou t  
travail «libéré», Born propose  s im ple 
m e n t  son  ab o l i t io n :  de  r e to u r n e r  le 
concept de «sans-travail», -  on  in d e m 
nise un  «sans-travail» pour  qu 'i l  reste 
inclus et ne  représente  pas de d an g e 
reuse «alternative» - ,  et de considérer 
le chôm eur  co m m e un  travailleur défi
n it ivem ent libéré du travail par le pro 
grès technique .  S’ensuit l'éloge du tra 
vail au noir, bien sûr, de la fuite dans 
les marges, d 'u n e  nouvelle inventivité  
sociale et de l 'é c h an g e  h u m a in  à ré
imaginer. Voilà une u topie bien venue 
dans cette fin de siècle qui nous p ropo 
se surtout des bâtons pour nous rouer 
l 'échine: il est bon  de faire l ' inventaire 
des bonnes  idées -  impossibles? -  lors
q u 'o n  se sent pris au piège.

D 'autres textes acidulés son t p ro p o 
sés, c o m m e  la d isp a r i t ion -v ir tua l isa -  
t io n  de la C o n féd é ra t io n  d an s  In te r 
net; com m e des extraits des seize der 
n ie rs  d is c o u rs  p ré s id e n t i e l s  p o u r  la 
nouvelle année; com m e la description 
de la dissolution des étrangers en  Suis
se, des ap p o r ts  de  ceux-ci, qu i  sou li 
g n e n t  les p lu s  jo y e u ses  de  n o s  peu  
n o m b r e u s e s  in v e n t io n s :  les feux  du  
p re m ie r  a o û t  et la saucisse de  veau; 
com m e les pho tos  qui closent le livre, 
éparpillem ents  dans des réserves d ' in 

diens cantonales.
Nous arr ivons  à la fin de l 'en te r re 

m e n t ,  é t r a n g e m e n t  sans tristesse, au 
fond . C 'es t que  n o u s  savons que  ces 
Robin-des-Bois, sans plus de lieu ni de 
feu li ttéraire officiel, ne  m a n q u e r o n t  
pas de nous d o n n e r  de leurs nouvelles, 
depuis leurs maquis.  cp

D 'A u tre  Part, n" 18, a u t o m n e  1996  
(disponible dans les b onnes  librairies)

Médias
La  T r i b u n e  d e  G e n è v e  franchit les 

frontières. C haque  mois les h eb 
do m a d a ire s  d u  g roupe  d u  M essa
ger, de T ho n o n ,  et le quo tid ien  ge
n ev o is  p u b l i e r o n t  u n e  in te rv iew  
d 'u n e  p e r s o n n a l i té  franco-suisse . 
Mais la f ro n t iè re  des la n g u es  est 
aussi franchie: deux  num éros  spé
c iaux  d u  m a g az in e  Das M agazin, 
jo in t  n o r m a le m e n t  à l ’éd i t io n  de 
fin de  sem aine  des g rands  q u o t i 
diens além aniques TagesAnzeiger et 
Berner Zeitung, paraissent en  fran 
çais et  en  allemand, avec u n  regard 
ro m an d  sur les Alémaniques, puis 
u n  regard a lém a n iq u e  sur les Ro
m ands.

E
n  a v r i l  l e  chef de la c o m m u n i 
ca tion  du  parti démocrate-chré- 

t ien suisse an n o n ç a i t  que le m aga
zine du  parti CH-magazine reparaî
trait en  sep tem bre dans  u n e  n o u 
velle fo rm ule  r é p o n d a n t  aux  exi
g e n c e s  a c tu e l le s .  N o u s  s o m m e s  
b ie n tô t  en  novem bre ,  les anc iens 
a b o n n é s  qu i n 'o n t  r ien  vu  v en ir  
ont-ils été oubliés?

t y l a r t e x t ,  m a g a z i n e  d e s  m édias ,  
i \  organise u n e  fête des médias à 
la Rote Fabrik de  Zurich  le 7 d é 
cembre procha in  à l 'occasion de la 
sortie de son cen tièm e num éro .

R é d a c t io n ;  P o s t f a c h  4 7 8  
3 0 0 0  B ern  14; a d m i n i s t r a t i o n :  
C aro l ine  Erb c /o  Schaffhauser AZ, 
Platz 8, 8200 Schaffhouse. cfp



EXPOSITION À BALLENS

Voici venu le temps 
des chapeaux ronds
Dans les pays voisins, 

les galeries de pe in ture  sont 

concentrées dans 

les grandes villes, 

ou alors dans les sites 

touristiques, ouvertes trois  

mois p a r  an.

En Suisse, i l  en va 

différemment.

P
a s  d e  m é t r o p o l e s  où  se c o n c e n 
t ren t  vendeurs  et amateurs,  mais 
u n  tissu diffus de lieux de vente, 
so u v en t  à la cam pagne ,  mais ja
m a is  à p lu s  de  v in g t  m in u te s  d 'u n e  

sortie d ’au to ro u te  avec des villes to u 
jo u r s  p r o c h e s .  En S u isse  r o m a n d e  
q u e lq u e s  b o u rgs  au  hasa rd :  Belfaux, 
Auvernier, Ballens...

La g a le r ie  de  B a l le n s ,  j u s t e m e n t ,  
nous en avons déjà parlé dans ces co
lonnes, poursu it  son travail de décou 
verte. Elle fut la p rem ière à présen ter  
des artistes d 'Afrique du Sud en  Suisse 
ro m an d e  il y a deux ans. Ce fut ensuite 
le tou r  des V ietnam iens.  A ujourd 'hui,  
m o in s  d 'exo tism e,  voici le te m p s  des 
Bretons. La Bre tagne  est au  c œ u r  de 
l ' h i s t o i r e  de  la p e i n t u r e ,  G a u g u in ,  
l ' é c o le  d e  P o n t -A v e n ,  s o u v e n i r s  de  
dam es en coiffes, p lu tô t  austères.

Lumière feutrée en commun

Les q u a t r e  a r t i s tes  p ré se n té s  e n  ce 
m o m e n t  son t très différents les uns des 
autres. Ils o n t  en  c o m m u n  u n e  lumière 
feu trée  q u i  se refuse et u n e  m a n iè re  
âpre qu i  va de pair  avec u n e  m atiè re  
souvent épaisse. De loin la pein tu re  de 
B a i l le t  r e s s e m b le  à des  su r fa c e s  d e  
bronze crevassé. De près on  a l ' im pres
s io n  d 'u n  v ie u x  v e lo u r s  p l ié  e t  u sé  
d 'avoir trop  servi.

Le C orre  p e in t  des  paysages  m a r i 
times, ou  p lu tô t  des rochers qui ém er 
gen t de la mer, qui son t en  réalité des 
vaches .  En fait  ce n 'e s t  r ien  de  to u t  
ce la ,  m a is  des  c o u le u r s  a s s e m b lé e s  
pour  tenir  ensemble. Indécision et a m 
biguïté. Avec la pe in tu re  n o n  figurati
ve, o n  sait à qu o i  s 'en  tenir ,  m ais  là 
ju s te m e n t ,  ça a l 'a ir  de  ressem ble r  à 
que lque  chose, mais o n  n 'es t  pas très 
sûr. Et ce tte  lum ière  verte, o n  ne  sait 
d 'où  elle tom be, du  dedans ou du d e 
hors.

L econ te  est to u t  aussi in c e r ta in .  A 
c o u p  sûr, ce so n t  des por tra its .  C 'es t 
d 'a il leurs m a rq u é  en  grand: A u topo r 
t r a i t ,  p o r t r a i t  de  P au le ,  p o r t r a i t  de  
Jacques. Mais les visages son t  effacés, 
le c o n t o u r  seul es t in d iq u é .  Les s i l 
houe t tes  son t  lourdes, s 'a r rachen t pé 
n ib lem e n t  de la glaise: ces toiles son t 
réduites à l'essentiel. Leconte a regardé 
Fautrier, Bacon, Music, les pein tres de

la douleur  et de la m ort.  Des quatre, il 
est le plus im pressionnant.

A cô té  de  lui, l ' a b s t r a c t io n  de  Le- 
queux  semble presque gentille, décora
tive, et p o u r tan t  de grands pan n e au x  à 
la pa le t te  som bre  et aux  signes in d é 
chiffrables dérangen t et con tra rien t  le 
regard. O n  l 'aura compris, la Bretagne 
n 'e s t  pas la Provence et son soleil, ou 
New-York et sa créativité d ém onstra t i 
ve. Vous pourrez vous rassurer en sor
t a n t  face au  Jura,  d a n s  u n e  des p lus  
splendides cam pagnes du  canton! jg

Oubliés...

C
o n n a i s s e z - v o u s  L'Ordre N ational 
Vaudois? Roland Butikofer, au 

teur  d 'u n e  thèse de docto ra t  sur la 
Ligue Vaudoise, affirme qu ' i l  p ra 
tique le secret. C 'est peut-être vrai, 
mais il n 'e s t  pas total.  D ans le 6e 
ta b le a u  des in s t i tu t i o n s  c o m m u 
nales, professionnelles, can tona les  
et fédérales qui co n s t i tu en t  des a n 
n ex e s  à la b r o c h u r e  sur  la Ligue 
v a u d o i s e  a u  t r a v a i l ,  d e  1 9 41 ,  
l 'O rd re  n a t io n a l  ap p a ra î t  c o m m e  
le «Corps des lieu tenan ts  de  l'Etat, 
arbitre des intérêts privés».

U l té r i e u r e m e n t ,  A lfred  P iguet ,  
d irecteur  de  l 'U n io n  vaudoise des 
associations industrielles, com m er 
ciales et de métiers, a évoqué dans 
A ux confins de la politique, en  1961, 
l ' a g a p e  à l a q u e l l e  il a v a i t  é té  
convié et o ù  il avait été placé «au
p rès  d ' u n  c e r t a in  M. d e  Blonay, 
alors ingénieur  au  Caire». «C'est au 
dessert  q u e  je com pris  ce d o n t  il 
s'agissait lo rsqu 'on  en  v in t  aux dis
cours et à des m anifestions plus ou  
m o ins  rituelles... J 'étais hérissé par 
l 'am b ian c e  et, n é a n m o in s ,  é t ra n 
g em en t  conquis. Lorsqu 'on se leva 
t o u t  à c o u p  p o u r  a c c l a m e r  le 
«Gouverneur» -  je m 'aperçus alors 
q u 'o n  m 'ava it  g ran d e m en t  h ono ré  
(...), il n e  m 'e û t  pas  d ép lu  d 'ê t re  
ini tié  p lus com plè tem en t .»  Alfred 
Piguet a publié, en t re  autres, sous 
le p seudonym e «Alfred Demorge»: 
Les compères démocrates e t Démocra
tie et Démocrates. cfp
Source: Alfred Piguet A ux confins de 
la po litique Trente ans d ’économ ie 
vaudoise Imprim erie vaudoise, Lau
sanne, 1961.

Galerie de Ballens, ouverte du  mardi 
au d im anche de 14h à 19h.


