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Le dossier des transports 
est au point mort

O
n  a t t e n d a i t  le s  difficultés m a 
jeures sur le dossier du  marché 
du  travail  (la libre c i rcu la tion  
des personnes).  C ’est sur celui 

des transports  que bu te n t  les négocia
t ions en t re  la Suisse et l 'U n ion  eu ro 
péenne.

D 'un  côté la Suisse, dans l'obligation 
c o n s t i tu t io n n e l le  de  p ren d re  les m e 
sures nécessaires au respect de l' init ia
tive des Alpes. De l 'autre l 'U nion  euro 
péenne, intéressée au transit  des m ar 
chand ises  par  la voie la plus directe, 
c'est-à-dire à travers la Suisse.

Dans ces condit ions,  une  seule solu
t io n ,  le t r a n s f e r t  d u  t raf ic  des m a r 
chand ise s  de  la rou te  au rail. Pour y 
parvenir, u n  seul type de mesure pos
sible, les in c i ta t io n s  f inanc iè re s .  En 
effet,  l ' i n te rd i c t i o r t  de  t r a v e rs e r  les 
Alpes aux poids lourds t r an s i tan t  par 
la S u isse  -  le t r a f i c  i n t é r i e u r ,  p a r  
exem ple  de Bâle à Chiasso, n 'e s t  pas 
concerné  par l'in it iative des Alpes -  est 
inacceptable par Bruxelles au n o m  du 
principe de la non-discrim inat ion.

Encore faut- il  que  
la taxe soit suffisam
m e n t  dissuasive pour  
pousse r  au t rans fe r t  
de  la r o u t e  au  rail .
C 'est  p réc isém ent  là 
q u e  les av is  d i v e r 
gent.  Berne p récon i 
se u n e  t a x e  de  600  
francs pour  la traver
sée d u  G o th a r d  par  
u n  40  t o n n e s .  Ce q u i  m e t  le t r a j e t  
Karlsruhe-Milan à 1267 francs (frais, 
im p ô ts  et taxes),  c o n t re  1425 par  le 
M o n t-B lan c  et 1347 par  le Brenner.  
Les Européens pro testen t:  le parcours 
p a r  la Suisse  es t  p lu s  c o u r t ,  il d o i t  
d o n c  revenir  m o in s  cher. Par ailleurs 
Bruxel les  n 'e s t  pas  p rê te  d 'a c c e p te r  
l ' inclusion des coûts externes env i ro n 
n e m en ta u x  dans ce prix. La Suisse ré
p l i q u e .  Si v o u s  v o u le z  p lu s  é c o n o 
mique,  em p ru n tez  la route ferroviaire 
que  nous  préparons; il vous en coûtera 
e n t r e  851 et 885 f ra n cs  p o u r  re l ier  
Milan à Karlsruhe.

L'Europe sait et dit  que  la rou te  ne 
r ep rése n te  pas l 'a v e n i r  du  t r a n s p o r t  
des m archandises .  Le Livre vert de la 
Com m iss ion ,  plusieurs études de  son 
service s ta t is t ique ,  u n e  r écen te  prise 
d e  p o s i t i o n  de  la c o m m i s s i o n  des  
t ranspor ts  du  P ar lem ent eu ropéen  en  
tém oignen t .  Le transport  routier béné 

La route ne 

représente pas 

l'avenir du transport 

des marchandises

ficie de cond i t ions  financières privilé
g iées qu i  i n d u i s e n t  so n  d é v e l o p p e 
m e n t  rapide.  Un d é v e lo p p e m e n t  qui 
ne  peu t  que  cond u i re  à u n e  impasse 
écologique, énergétique, économ ique .

P o u r ta n t ,  d a n s  les faits , p lu s ieu rs  
g o u v e r n e m e n t s  des  p a y s - m e m b r e s  
(France, Italie, H o llande n o ta m m e n t)  
s 'en t i e n n e n t  à la défense des intérêts 
à court te rm e du lobby routier et b lo 
q u e n t  toutes les mesures propres à fa
voriser u n  transfert modal.

O n  v o i t  b ie n  le c o n f l i t  d ' in té rê t s :  
l’U n ion  e u ro p é en n e  peu t  p roposer  et 
défendre des poli t iques globales et co
hérentes  sur le long te rm e sans avoir à 
se préoccuper des difficultés d 'applica 
t io n ;  celles-ci s o n t  «déléguées»  aux  
Etats-membres.

Mais les pays, eux, son t  d irec tem ent 
confrontés  à leurs lobbies de transpor 
teurs .  P u issan ts  d a v a n ta g e  p a r  leurs 
spectaculaires m oyens  de pression que 
p a r  leu r  deg ré  d ' o r g a n i s a t i o n  ou  la 
hau teu r  de vue de leurs propositions,  
les routiers  so n t  des in ter locu teurs . . .

i n c o n t o u r n a b l e s .  
Les barrages dressés 
l 'an n é e  dern ière  sur 
les routes françaises, 
p o u r  d ' a u t r e s  r a i 
sons, le dém o n tren t .  
L ' i m p a s s e  r e s te r a  
d o n c  e n t i è r e  t a n t  
q u e  l 'U n io n  n 'a u r a  
pas réglé ce p ro b lè 
m e  i n t é r i e u r  av e c  

ses Etats-membres. C'est u n  préalable 
à la co n c i l i a t io n  de ses p o s i t io n s  de 
p r in c i p e  avec  ce l les  q u 'e l l e  d é f e n d  
dans les négocia tions bilatérales.

Car la seule issue poss ib le  reste la 
mise en place d 'u n e  taxe d o n t  le m o n 
t a n t  a u g m e n te  p ro g re s s iv e m e n t  jus 
q u 'e n  2005, date-buto ir  pou r  la réali
sation de l ' init iative des Alpes.

A ce t i t r e ,  la Su isse  d i s p o s e  d ' u n  
a t o u t  n o n  n é g l ig e a b le .  L 'acco rd  de  
transit  signé en  1995 avec l 'U nion  pré
voit ,  à son  artic le  12, l ' i n t r o d u c t io n  
progressive d 'u n e  taxe couv ra n t  dans 
un  premier  tem ps les frais d ' infrastruc 
tu re s ,  d a n s  u n  d e u x i è m e  t e m p s  les 
coûts externes.

Et si l 'U n ion  eu ropéenne  préfère pri
vilégier ses routiers, elle aura à s 'en ex
p liquer  avec les h ab i tan ts  des vallées 
alpines, d o n t  un  n o m b re  g randissan t 
vit  sous le d rapeau  étoilé depuis l 'ad
hés ion de l'Autriche. JD/PI



COMITÉ CENTRAL D U  PSS

L'entrisme des uns, 
l'absentéisme des autres
On ne peu t reprocher au 

parti socialiste suisse de 

rester discret ces derniers 

temps; à la décision du 

Comité central de demander  

la démission de Delamuraz  

et à la prise de position du 

groupe socialiste du 

Parlement, voilà que 

s'ajoute en ce premier week- 

end de février l'annonce 

impromptue du départ de 

Peter Bodenmann, e t les 

interrogations que laisse 

planer sa succession.

Le faisceau médiatique qui 
auréole le président 

socialiste en ce m om ent 

réussit à reléguer au second 

plan non seulement le 

caractère précipité des 

déclarations du Comité  

central, mais aussi les 

incohérences de 

fonctionnement d'un 

appareil de parti.

D
ans le  c o m m u n iq u é  de presse du 
25 janvier, le Com ité  central du 
PSS a v o u e  « a v o i r  d é b a t t u  de  
manière  intensive du rôle de la 

Suisse d u ra n t  la seconde guerre m o n 
diale,  des ques t ions  actuelles en rela
t ion  avec les avoirs juifs en déshérence 
ainsi que  de la poli tique du  Conseil fé
déral en  la matière».

O n  est en  d r o i t  de  se d e m a n d e r  à 
que l  t i t re  u n  c o m i té  c e n tra l  p e u t  se 
p e r m e t t r e  d ' e n t r a î n e r  t o u t  u n  pa r t i  
dans les marasmes d 'u n e  histoire guère 
reluisante et d 'u n  présent qui ne l'est 
pas moins.  Lors du Com ité  central du 
25 janvier, sur les 120 personnes cen 
sées rep rése n te r  les sections  du  parti  
socialiste, seules 40 é ta ien t  présentes. 
Mais ne  voyons là rien d 'exceptionnel.  
En effet, au C om ité  central , le m o u v e 
m e n t  des présences est f luc tu an t  sui
van t  u n  invisible équilibre d 'absentéis 
m e laxiste et d 'assiduité opportuniste .  
Résultat: b ien que  les réun ions  soient 
mensuelles,  les discussions ne  sont pas 
menées sur le long terme, et les résolu
t i o n s  a d o p t é e s  q u e l q u e  fo is  é t o n 
nan tes .  De plus, ch a q u e  rep résen tan t  
can tona l  est un  électron libre, qui peut 
vo te r  la dém iss ion  de Delam uraz ,  de 
Benedikt Weibel ou  de Moritz Leuen- 
berger sans que  sa section en soit aver
tie.

Au p rob lèm e structurel de la repré
sen ta t iv i té  du  C o m ité  cen tra l  s 'a jo u 
ten t  dans le cas de la séance du  25 jan 
vier  des faiblesses o rg a n isa t io n n e l le s  
qu i  p a ra i s se n t  q u e lq u e  peu  ina lheu -

Le C om ité  can tona l  est com posé 
de 120 membres,  il se réunit  env i
ron  u n e  fois par  mois; il représente 
d 'u n e  part  les can tons  et accueille 
t o u s  les  m a n d a t a i r e s  d u  p a r t i :  
m e m bres  du  com ité  directeur,  se
c r é ta i r e s  c a n t o n a u x ,  p a r l e m e n 
ta ires,  conse i l le rs  fédéraux ,  ainsi 
q u e  15 m e m b r e s  é lu s  p a r  le 
Congrès ,  5 r e p ré se n ta n te s  du  co 
m ité  des femmes, 5 rep résen tan ts  
d e  la JSS, u n  r e p r é s e n t a n t  de  
l'OSEO, u n  rep résen tan t  de l'asso
c i a t i o n  des  f o n c t i o n n a i r e s  f é d é 
raux socialistes, u n  représen tan t  de 
l'USS, u n  représen tan t  des sections 
étrangères du  PSS ainsi que  des or 
gan isa t ions  p roches  du  part i  sans 
droit  de vote.

reuses au vu de l 'enjeu.  Les m em bres  
du  Com ité  central reçurent une  convo 
cation 10 jours à l 'avance mais  elle fut 
annulée ,  la direction jugeant l 'ordre du 
jour t rop  peu étoffé; puis, deux  jours 
plus tard, reconvocation avec un  po in t  
qui m e n t io n n a i t  le problèm e des fonds 
juifs, mais sans le texte de la résolution 
et encore m oins la d em an d e  de dém is
sion de Delamuraz exprimée par Rech- 
s te ine r .  Le 24 janv ier ,  P e te r  B oden-  
m a n n  et Ursula Haffner s'y opposa ient  
p u b l i q u e m e n t ,  a v a n t  la déc is io n  du  
Com ité  cantonal.

Un quorum est nécessaire

C'est dans ces cond i t ions  que le C o 
m ité  central «réfléchit de m anière  in 
tensive», c'est dans ces cond i t ions  que 
le parti socialiste suisse soulève un  sain 
déba t  de fond sur nos responsabili tés 
collectives.

Si le PSS veut que  son C om ité  central 
o b t i e n n e  la lég it im ité  q u e  son s ta tu t  
lui im pose,  il d o i t  alors  in s tau re r  u n  
q u o r u m  de ses m em bres ,  pousse r  les 
r e p r é s e n t a n t s  c a n t o n a u x  à d i s c u te r  
d a n s  le u r  s e c t i o n  des  r é s o lu t i o n s  à 
voter. Sinon il est inutile de se doter  de 
structures qui n 'o n t  de sens que  pour 
ceux qui savent les utiliser au bon  m o 
m ent.  gs

BA N Q U ES E T  FO N D S JUIFS_________

La fin d'un mythe

P
e n d a n t  l o n g t e m p s  le s  b a n q u e s  
suisses o n t  fait croire que le secret 
bancaire, sous sa forme exception

n e l l e m e n t  r igoureuse ,  ava i t  été  créé 
pour protéger les Juifs.

Nous avions fait remarquer que cette 
préoccupation noble ne correspondait  
pas aux  dates:  la loi fut é laborée  en 
1933 avant  la prise du pouvoir par Hit
ler. Depuis les historiens on t  établi que 
rien n 'é tayait  cette thèse avantageuse. 
En fait, il s 'agissait de pro téger  ceux 
qui,  d an s  les pays voisins,  v o u la ien t  
échapper  au fisc national.

Aujourd 'hui les banques o n t  mis une  
sourdine au m ythe  complaisant.  Car si 
le secret bancaire, dans sa forme helvé
t ique,  ava i t  é té  créé p o u r  ab r i te r  les 
fonds  juifs, v ie n d ra i t  t o u t  n a tu re l le 
m e n t  la question: puisqu'i ls o n t  été si 
bien protégés, où sont-ils? ag



REFORME FISCALE VAUDOISE

Hausse des impôts ou redéfinition 
de la matière imposable
Un référendum libéral soum et au vote du peuple vaudois une récente 
modification de la loi d'impôt. Les référendaires agiteront naturellement 
les slogans traditionnels contre la hausse des impôts.

E
n  f a i t ,  i l  ne faut cesser de le répé- la Suisse. La m e s u re  l ibé ra le  n e  fu t  
ter, il ne  s'agira pas d 'u n e  hausse d o n c ,  d a n s  s o n  d i r ig i s m e  in c i t a t i f ,  
généralisée,  c o m m e celle que dé- q u 'u n e  c o û te u s e  m o u c h e  d u  co c h e ,  
clencherait  une  augm en ta t io n  du Elle est d 'a il leurs con tra ire  à l 'égali té

N fait , il  ne faut cesser de le répé
ter, il ne  s'agira pas d 'u n e  hausse 
généralisée,  c o m m e celle que dé-

I clencherait  une  augm en ta t ion  du 
coefficient d ' im pôt ,  mais d 'u n e  hausse, 
certes bien réelle, ciblée.

La base en est l 'adap ta tion  de la loi 
vaudoise à la Loi fédérale sur l 'h a rm o 
nisation des impôts  directs des can tons  
et des c o m m u n e s .  Lorsque cette  d e r 
n iè re  f u t  a d o p t é e  p a r  le p e u p l e  en  
1977, on  déclara pour  rassurer qu'elle 
réglait  a v a n t  t o u t  des  q u e s t io n s  fo r 
melles, les can tons  restant  maîtres du 
quotien t  d ' im p ô t  et du niveau des dé 
d u c t io n s  admises.  De fait, les d é f in i 
t ions formelles o n t  des conséquences  
très m atér ie l les ;  si les ren tes  AVS ou 
LPP sont imposées à 100%, le résultat 
n 'est  pas le m ê m e  que  si elles son t im 
posées à un  taux réduit.

Coûteuse initiative libérale

Le ca n ton  de Vaud d o n t  la participa
tion à l'élaboration de la loi fut im por 
tan te  a, d ans  le délai u l t im e  imparti ,  
peu de m odif ica t ions  substan tie l les  à 
introduire. Mais il a décidé d 'y  procé
der partiellement sans tarder, au vu de 
la s ituation  financière de l'Etat. Le rai
s o n n e m e n t  es t  s im p le ;  f a i s o n s  dès  
m a i n t e n a n t  ce q u ' i l  f au d ra  fa ire  de 
toute façon dans quatre  ans. Pour l'es
sentiel,  on  peu t  s 'en ten ir  à cet a rgu 
m en t  de base.

La nouvel le  loi vaudoise  abo li t  n o 
ta m m e n t  les mesures que  les libéraux 
firent passer p o u r  al léger l ' im p ô t  sur 
l'épargne. L'idée libérale était  d 'ex o n é 
rer l 'épargne ( for tune et revenus, jus
qu 'à  un  m o n ta n t  déterminé)  pour  au 
t a n t  q u ’e l le  s o i t  p l a c é e  d a n s  u n e  
ban q u e  qui la réinvestisse to ta le m e n t  
en crédit hypothécaire .  A l 'époque les 
taux hypothéca ires  é ta ien t  élevés. On 
im agina d o n c  avoir fait coup  double: 
cô té  é p a r g n a n t  et cô té  p ro p r ié ta i r e ,  
voire m êm e locataire. Cette disposition 
a c o û t é  43 m i l l i o n s  au  c a n t o n  e t  
32 millions aux c o m m u n es  pour  u n  ré
sultat é c o n o m iq u e  nul car le marché,  
par ses mécanismes propres, a fait bais
ser les taux hypothécaires,  dans  tou te

de tra i tem en t  et donc  an t icons t i tu t ion 
nelle.  O n  ne vo i t  pas p o u rq u o i  deux 
épargnants  seraient traités de manière  
d if fé ren te  se lon l 'é tab l is sem ent  à qui 
ils c o n f ie n t  leur  épa rgne .  Il est affli
gean t  de voir  des juristes libéraux dé
fendre cette cause indéfendable.

Une si mauvaise cause

Autre exemple .  Les dé ten teurs  d 'ac 
t io n s  v au d o ises  v o ie n t  leurs  a c t io n s  
im posées seu lem en t  à leur valeur  n o 
m ina le  a u g m e n té e  de la m oi t ié  de la 
différence entre  cette valeur nom ina le  
et la valeur vénale. Une m inorité  privi
légiée en  profite, 8% des contribuables. 
Mais, pou r  cette m inori té ,  cela repré 
sen te  so u v e n t  des a l lég e m e n ts  s u p é 
r i e u r s  à 50  0 0 0  f r a n c s ,  v o i r e  
10 0000  francs. Par ex e m p le  des gros 
détenteurs  d 'ac tions Nestlé. Lorsque le 
ca n ton  peine éc onom iquem en t ,  est-ce 
les d é t e n te u r s  d 'a c t i o n s  N est lé  qu ' i l  
f au t  p r iv i lé g ie r  ou  les je u n e s  e n t r e 
prises? Ou encore,  c o m m e n t  just ifier 
l ' inégali té de t ra i tem en t  en t re  a c t io n 
naires? Là encore la const i tu t ionnal i té  
est  d o u te u s e .  Q u a n d  le c a n t o n  d o i t  
com pter  chaque  sou, c o m m e n t  les ré
férendaires peuvent- i ls  se ba t tre  pou r  
une  si mauvaise cause? ag

Oubliés...
E

n  m a r s  1945, Fritz S tu d e r  p u 
bliait, dans la Rote Revue, u n  ar

t icle int i tu lé :  «Les ense ig n e m e n ts  
de l'histoire». Il se référait à l ' in te r 
v e n t io n  des Etats-Unis p o u r  faire 
cesser les l ivraisons de matérie l à 
l 'A l l e m a g n e  e t  p o u r  fa ire  i n t e r 
rom pre  le transit  de matérie l stra
tégique en tre  l 'Allemagne et l ' Ita
lie. C 'é ta i t  l 'occasion de cr i t iquer  
la C o n v e n t io n  du  G o th a rd  im p o 
sée pa r  l 'A l le m ag n e  im p ér ia le  et 
l 'Italie, à l'occasion de la nat iona l i 
sa tion de la C om pagn ie  de che m in  
de  fer du  G o thard .  Elle prévoyait  
le libre transit  en tre  ces deux pays.

Lors de la ratification de la C o n 
vent ion ,  en  1913, u n e  b o n n e  par 
t i e  d e  la S u isse  r o m a n d e  a v a i t  
réag i .  U n e  b r o c h u r e ,  s o r t i e  des  
presses du  Journal de Genève, po r 
ta i t  en  exergue: «Les C h e m in s  de 
fer  su is se s  au  P e u p le  su is se»  et 
c o m m e  titre: «La C o n v e n t io n  du  
Gothard ,  u n  danger  national».

Une conséquence  de cette déci
sion  a été l ' i n t r o d u c t io n  d u  réfé
r e n d u m  fa c u l ta t i f  e n  m a t iè re  de 
traités in terna t ionaux ,  ce droit  p o 
p u l a i r e  q u e  les « n a t i o n a l i s t e s »  
che rchen t  m a in te n a n t  à élargir, cfp

A LA RECHERCHE DU TRAVAIL PERDU (7)

Les écrits restent, les emplois aussi

D
F.puis 1990, les emplois o n t  d im i
n u é  de  2 0 %  d a n s  les a r t s  g r a 
phiques, en grande partie à cause 

de la m o n tée  en  puissance de l'électro
n i q u e  d a n s  c e t t e  b r a n c h e .  D a n s  ce 
con tex te ,  l ' in i t ia t ive du  g roupe  Tages 
Anzeiger  M edia  p re n d  u n e  s ign if ica 
tion  particulière.  En 1994, la direction 
a proposé aux employés intéressés une  
réduction du tem ps de travail de 10% 
co u p lé e  à u n e  baisse des  sa laires  de

6,6%. En co n t re p a r t ie ,  elle  a ga ran t i  
l ' e m p lo i  p o u r  d e u x  ans ,  la d u ré e  de 
l'expérience.  Ce projet a coûté  1,6 mil
lion de francs à TA Media et a permis 
de  sa u v e g a rd e r  25 pos te s  de  t rava il .  
L 'e m p lo y e u r  c o m m e  les sy n d ic a ts  et 
les employés t i ren t  un  bilan posit if  de 
ce t te  e x p é r ie n c e  e t  u n e  m a jo r i té  du  
personnel est désireuse de voir  se p o u r 
suivre ce modèle  de partage du  temps 
de travail. jd



LOI SUR LE TRAVAIL

Radiographie d'un échec : 
la correction est possible
Quels sont les slogans qui 
déterm inent le vote des 

citoyens?
Quels sont les rapports de 

force qui ont joué en faveur 

de la gauche et des 

syndicats?

Quelles sont les pistes à 

suivre pour envisager les 

futures réformes?
C'est à ces questions que 

répondent les enquêtes Vox, 

par l'analyse de la votation  

du 1er décembre sur la Loi 

sur le travail.

L
e 1fk d é c e m b re  d ern ie r ,  d e u x  c i 
toyens sur trois reje ta ient la n o u 
velle loi sur le travail. Une vic toi
re incontes table de la gauche po 

litique et syndicale, à l'origine du  réfé
r endum  et animatrice d 'u n e  vigoureu
se cam pagne  plébiscitaire. Pourtan t  ce 
résultat ne t  ne  t r a d u i t  pas se u lem en t  
u n  classique confli t entre  la gauche et 
la droite .  Y a ég a le m en t  c o n t r ib u é  le 
ta rdif  ra l l iem ent des démocrates-chré- 
t iens au cam p  des opposants .  Le son 
dage Vox, d o n t  les résultats  v ie n n e n t  
de paraître ,  le confirm e .  Un sondage  
q u i  r é v è le  é g a l e m e n t  l ' é c h e c  de  
l ' U n i o n  d é m o c r a t i q u e  d u  c e n t r e  à 
conva inc re  la m ajo r i té  de ses s y m p a 
thisants  des bienfaits de la nouvelle lé
gislation.

Pas de flexibilité 
sans compensation

Invités à d o n n e r  les raisons de leur 
o p p o s i t i o n ,  les c i to y e n n e s  et les c i 
toyens m e n t io n n e n t  en première posi 
t ion  u n  m é c o n te n te m e n t  diffus, sans 
rapport  avec des d isposit ions précises 
de la loi: leur rejet reflète p lu tô t  une  
in q u ié tu d e  face à l 'é v o lu t io n  é c o n o 
m iq u e  et u n e  i r r i t a t io n  à l 'éga rd  de 
l'a t t i tude patronale. Puis v ien t  tou t  de 
suite le refus du travail dominical.

Par co n t re ,  lo r s q u 'o n  leur  p ropose  
des a rgum ents  contre  la loi, ils privilé
g ie n t  l 'ab sence  de  c o m p e n s a t io n s  fi
nancières ou en tem ps pou r  le travail 
de n u i t  ainsi  q u e  l ' a u g m e n ta t io n  du  
n o m b r e  des  h e u re s  s u p p lé m e n ta i r e s  
autorisées. L 'argument qui m et en évi
dence la contrad ic tion  entre la charge 
de travail accrue pesant sur les actifs et 
le c h ô m a g e  p e r s i s t a n t  es t  t rès  b ie n  
perçu  (79%), ce qui devra it  ouvr ir  la 
voie à des nég o c ia t io n s  p o u r  l ' in tro -

Les enquêtes Vox
Depuis  1977, la Société suisse de 

recherches sociales pratiques effec
tu e  u n  sondage  d 'o p in io n  auprès  
d ' u n  é c h a n t i l lo n  d 'u n  m il l ie r  de 
p erso n n e s  après  c h a q u e  v o ta t io n  
populaire. Les résultats de ce so n 
d a g e  s o n t  a n a ly s é s  p a r  l ' u n  ou  
l 'au t re  des ir istituts  universi taires  
de science poli tique.

duc t ion  de nouveaux  modèles d 'a m é 
n a g e m e n t  du  te m p s  de  travail .  P our 
t a n t  trois  pe rsonnes  sur qua t re  a d h é 
ren t  à l 'a f f irm ation  selon laquelle les 
salariés ac c e p te n t  v o lo n t ie r s  de  faire 
des heures supplémentaires  contre  des 
p r im e s  ou  u n  h o r a i r e  p lu s  f lex ib le .  
C'est d o n c  bien le caractère déséquil i
bré du projet qui a causé sa perte.

Réformes à encourager

En c o n c lu s io n ,  u n e  large m a jo r i té  
(86%) se p rononce  pour  une  nouvelle  
loi qui p renne  en co m p te  de manière  
équilibrée les intérêts des salariés et des 
employeurs. Une op in ion  qui conforte 
les p ropos i t ions  de réform e avancées 
p a r  la g a u c h e :  c o m p e n s a t i o n s  en  
tem ps pour  le travail de nuit ,  interdic
t i o n  de  l ' o u v e r t u r e  d o m i n i c a l e  des 
commerces, réduction de la durée léga
le du  jour et du  n om bre  d 'heures  sup 
p lé m en ta i re s  possib les sans a u to r i sa 
tion. jd

Médias
In s c r ip t io n  ré c e n te  a u  Registre du 

com m erce ,  à Berne, d 'u n e  F on 
d a t io n  p o u r  la d ivers i té  des o p i 
n io n s  ( traduct ion).  Il s’agit d 'u n e  
f o n d a t i o n  p o u r  l u t t e r  c o n t r e  la 
concen tra t ion  de la presse. Les re
v enus  de  sa fo r tu n e  d o iv e n t  être 
utilisés en  faveur du  quo tid ien  de 
g au c h e  Berner Tagwacht-Die Neue 
ou  d 'u n  journal lui succédant aussi 
lo n g t e m p s  q u ' i l  n 'y  au ra  pas  de 
c h a n g em en t  de propriétaire.

Lì E sso r , le  p lu s  ancien journal de 
la gauche rom ande puisqu'il  a 

été fondé  en  1905, a eu des diffi
cul tés avec son imprimeur,  obligé 
d e  d é p o s e r  s o n  b i l a n .  Il p a r a î t  
m a in te n a n t  à Ste-Croix.

S a v i e z - v o u s  q u e ,  d a n s  les a n 
nées 30, il y avait à Genève une  

«revue n o n  con fo rm is te»  s 'a p p e 
l a n t  Eveil? Les rédac teurs  é ta ie n t  
Louis C ha r le s -B a u d o in ,  A d o lphe  
Ferrière, Serge Karcevski et Lydie 
Malan. cfp



DÉMOGRAPHIE

Les étrangers sont 
l'avenir de la Suisse vieillissante
La démographie européenne se trouve à la fin d'un cycle d'accroissement. 
Depuis la révolution industrielle, la population européenne a triplé e t celle 
de la Suisse a quadruplé. Mais nous sommes passés de taux de fécondité 
et de m ortalité hauts à des taux bas.

N
ous n o u s  d ir ig e o n s  vers une  di
m in u t io n  de la popula tion .  Un 
groupe  de travail in te rdépa r te 
m e n ta l ,  «Les sc éna r io s  d é m o 

graphiques», présidé par Werner Haug, 
vice-directeur de l'Office fédéral de la 
statistique, vient de publier ses projec
tions. Selon le scénario établi, baptisé 
«tendance», la popula t ion  résidante en 
Suisse ne dépassera pas les 7,6 mill ions 
et co m m e n c e ra  à décro ître  dès 2025. 
La popu la t ion  de na t ional i té  suisse se 
caractérise en effet par un  fort vieillis
sement et une  natali té faible. A l' inver
se, la p o p u la t io n  rés idan te  é t rangère  
p résen te  u n  e x c é d e n t  de naissances :  
elle est plus jeune, sa natali té est plus 
élevée et sa morta lité  plus faible.

P re m iè re  h y p o th è s e :  si le n o m b r e  
d 'en fan ts  par Suissesse passe de 1,4 à 
1,2, la popula t ion  résidante descendra 
au-dessous des 7 millions, elle vieillira 
et no tre  d ém o g ra p h ie  d épend ra  de la 
popula tion  étrangère.

S e c o n d e  h y p o t h è s e :  si le n o m b r e  
d 'enfants  passe de 1,4 à 1,8, la popu la 
tion totale et la popu la t ion  de na t io n a 
lité suisse augm en te ro n t  légèrement,  le 
v i e i l l i s s e m e n t  f a ib l i r a  e t  la S u isse

co m p te ra  p resq u e  8 m i l l io n s  d 'h a b i 
tants.

L ' im m ig ra t io n  f u tu re  sera s u r to u t  
com posée de mariages avec des Suisses 
e t  de  r e g r o u p e m e n t s  f a m i l i a u x  (en  
1994, cela représentait  déjà 15000 per
so n n e s  p o u r  u n  c o n t in g e n t e m e n t  de 
travail leurs é trangers  de  14000). Vers 
2008, le solde migrato ire  en t re  é t ra n 
gers et Suisses se stabilisera et la p ro 
p o r t io n  d 'é t ran g e rs  ne  dépasse ra  pas 
22%. Avec l 'U n io n  e u r o p é e n n e  et la 
libre circulation des personnes, l ' im m i
gra t ion  augm en te ra  légèrem ent,  mais 
t e m p o r a i r e m e n t .  Elle d im in u e r a  par  
su i te  de n a tu ra l i s a t io n s  et d 'é m i g r a 
tions.  Les im migrés v iend ron t  d o n c  de 
pays extérieurs à l'EEE.

Deuxième cercle insuffisant

Pour restreindre la popu la t ion  é t ran 
gère à 18%, com m e le voudrait  l ' in it ia 
tive popula ire  «pour u n e  rég lem en ta 
t ion  de l ' im m igration» ,  il faudrait  in 
terdire dès m a in te n a n t  tou te  im m igra 
t ion  de m a in -d 'œ uvre  et freiner le re
g r o u p e m e n t  fam ilia l .  V ie i l l i s sem en t  
dém ographique ,  accentué par une  aug

m en ta t ion  de l'espérance de 
vie, e t  c h u te  de  la p o p u la 
t i o n  ac t iv e  s e ra ie n t  i n é v i 
tables, avec des co n s é q u e n 
ces économ iques  et sociales 
catastrophiques.
Si la situation con jonc tu re l 
le d e v e n a i t  p lus  favorable ,  
nous  devrions recourir à un  
r e c r u t e m e n t  s u p é r i e u r  de  
m a i n - d 'œ u v r e  é t r a n g è r e .  
Dans ce cas, avec un  quar t  
d e  p o p u l a t i o n  é t r a n g è r e ,  
d o n t  une  grande proportion  
de descendants  de migrants ,  
la ques t ion  de l ' in tégra tion  
par  n a t u r a l i s a t i o n  d e v i e n 
drait primordiale.
Selon le sc éna r io  « t e n d a n 
ce», la part de la popula t ion  
active d im in u e ra  (voir  gra 
phique): le m ode  de redistri
bu t io n  du  p rodu i t  na t iona l  
sera un  enjeu considérable.

Partant  de ces constats,  l 'é tude p ro 
pose  d o n c  d e u x  v a r ia n te s  opposées .  
L'une, « d y n am iq u e  posit ive»: grâce à 
l ' im m igration  et à u ne  natali té  en  aug
m e n ta t i o n ,  la p o p u la t io n  a t t e in t  8,4 
millions en 2050.

L'autre, «dynam ique  négative»: l 'ad 
d i t ion  de facteurs rédu isan t  la d é m o 
graphie -  baisse de la natalité,  accéléra
tion du vieil l issement dém ographique ,  
d im in u t io n  de l ' im m igra t ion  -  am ène  
à u ne  «implosion dém ographique» .  La 
popula t ion  tom be  à 5,9 millions.

Le vie ill issement reste dans  tous les 
cas de figure inéluctable; ni une  hausse 
de la na ta l i té ,  ni  des c o m p e n s a t io n s  
par l ' im m igration  ne  re tou rneron t  e n 
t i è r e m e n t  cette  tendance .  Selon cette 
é tu d e ,  celle-ci in f lu e ra  s é r ie u s e m e n t  
sur  des d o m a in e s  c o m m e  le sys tèm e 
éducatif, le marché du  travail, la sécu
rité sociale. D 'autre  part,  la Suisse doit  
accepter  qu 'elle soit devenue  u n  pays 
d ' im m ig ra t io n ;  et  que  ce tte  im m ig ra 
t io n  p ro v ie n d ra  de pays ex tér ieu rs  à 
l'EEE. Le m arché  in tér ieur  ne  sera pas 
st im ulé  par la dém ograph ie ,  il faudra 
donc  se tou rner  vers les marchés é t ran 
gers, d y n a m iq u e s ,  et  par  c o n s é q u e n t  
favoriser les em plois compéti tifs,  à n i 
veau de qualif ications élevé.

Une politique inapplicable

N ous a jo u te ro n s  que, si ces p ro jec 
tions se révèlent justifiées, cette évolu 
t i o n  p e u t  ê t r e  u n e  c h a n c e  p o u r  ce 
pays. Ce que  l ' é th iq u e  pe ine  à im p o 
ser: ouverture à l'autre, in tégration  des 
é t ra n g e r s ,  r e d i s t r i b u t io n  d u  t rava i l ,  
c h a n g e m e n t  du  pac te  social, pourra it  
par la nécessité  d ém o g ra p h iq u e  et les 
d ifficultés  é c o n o m iq u e s ,  t ro u v e r  son  
ch e m in  hors des sentiers nationalistes 
et des saluts  individualistes.  Relevons 
encore ,  avec plaisir, q u e  ces analyses 
v o n t  à l ' e n c o n t re  de  la po l i t iq u e  des 
t r o i s  c e rc le s :  l ' i m m i g r a t i o n  f u t u r e  
d e v ra  se r e c ru te r  d a n s  le t ro i s i è m e :  
considéré c o m m e le plus «barbare», cp 
La Vie éco n o m iq u e ,  1 2 /9 6 ,  W e r n e r  
Haug, «Scénarios de l 'évolution d é m o 
graph ique  de la Suisse».

Indicateurs démographiques 
selon le scénario «tendance»
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 1 1 1 1 1 1
1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050

■  ■  ■ ■  R appor t e n t r e  l e s  p lu s  de  6 4  a n s  e t  l e s  2 0  à 6 4  ans 
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LE DEBAT: LA PAUVRETE

De 1954 à 1997: 
chacun ses responsabilités«

Jean-Pierre Fragnière dans 
DP 1286 a m ontré  les la
cunes et les silences d'une 
étude parue dernièrement  
en Suisse sur la pauvreté . 
Nous avons jugé bon de 
faire un retour en arrière en 

publiant les résultats d'une 
enquête sur la pauvreté  

menée par le m ouvement  
populaire des familles (MPF) 
en 1954 sur un échantillon 

de 1000 familles. Le MPF 

leur a posé 63 questions qui 
touchaient des domaines  

tels que le logement, l'ali
mentation, la lingerie, l'équi
pem ent ménager ou la 
santé.
Témoignage qui révèle, plus 
que le calcul de la moyenne 

des revenus, les conséquen
ces de la pauvreté sur la vie 
quotidienne. Extraits.

L
e s  r é s u l t a t s  d e  c e t te  e n q u ê te  

nous autorisent à aff irm er qu 'ac

tue llem ent, en Suisse romande, 

le salaire d 'un  ouvrier est insuffisant pour 

subvenir aux besoins norm aux d 'un  foyer 

avec deux enfants. ( ...)

Logement

Ce p ro b lè m e  est au p re m ie r  p lan  des 
p ré o c c u p a t io n s  des fam il le s  salariées. 

L 'augm en ta tion  des loyers dans les c ir
constances actuelles serait une grave in 

justice. Nombreuses sont les familles qui 

do iven t consacrer de 25 à 30%  de leur 

revenu au pa iem ent de leur loyer. Une 

vue d'ensemble révèle que ceux qu i sont 

bien logés do iven t souvent se priver dans 

d 'au tres  dom aines tels que no u rr itu re , 

renouvellem ent des vêtements ou loisirs.

»
Pour les autres, les familles de 5 enfants 

et plus, ils souffrent des effets de la p ro 
m iscu ité  avec tou tes les conséquences 

morales sur l ' in tim ité  des parents, l 'édu
ca t io n  des en fan ts  etc. L 'en tassem ent 

p ro v o q u e  une  te n s io n  nerveuse p o u r  
tous, surmenage pour la mère, impossi

bilité de se reposer pour le père poussé 
ainsi à déserte r le foye r; im p o s s ib i l i té  

p o u r  les grands d 'a v o ir  un co in à eux 

d 'o ù  évasion du m ilieu familial les m e t
tan t à la merci de loisirs frelatés. Difficu l

té pou r les petits de faire leurs devoirs 

d'école ou de jouer librement. C om m ent 
é d u q u e r  des e n fa n ts  dans  de te l le s  

cond itions? Enfin, l 'hyg iène  est rendue 

p resque  im p oss ib le  pa r un e n so le il le 
m en t insuffisant, des toilettes souvent en 

c o m m u n  avec d 'au tres  locataires, sans 
eau couran te , par le m anque de place 

pour isoler ceux qui con tractent des m a

ladies contagieuses.

Alimentation, vêtements,  
l inge de maison

Pour la p lupart des foyers, l 'am élioration 

de ces postes d é pe nd  essen tie llem en t 
d 'une  augm enta tion  substantielle du re

venu familial. Le grand effort qu^ont fait 

les hommes de science pour préciser les 
données d 'une saine hygiène alimentaire 

d o it  perm ettre  aux familles ouvrières de 

s'assurer e t g a ra n t ir  une bonne  santé. 

Mais en ont-elles les moyens?

Sur 1015 fam illes, 326 ne m an ge n t 
de la v iande qu 'une  fois à deux fois par 

se m a in e ; 2 9 8  m a n g e n t  ra re m e n t  du  

b e u r re ,  375  m a n g e n t  r a re m e n t  des 
f ru its .  Il sem b le  im p o s s ib le  qu e  dans 

no tre  pays des fam illes so ien t sous-ali
mentées! C'est en général un salaire ne t

tem en t insuffisant qui est la cause de cet 
é ta t .  Q u e  l 'a s s is ta n c e  p u b l iq u e  s o i t  

contra in te de payer le lait et le pain à des 
o u v r ie rs  qu i fo n t  c o n sc ie n c ie u se m e n t 
leurs 96 heures de travail par quinzaine 

et ne v o n t jamais au café est la preuve 

que notre économ ie et notre système de 

sécurité sociale ne sont pas basés sur la 

justice. Q uan t au linge de maison, 701 
familles sur 1015 ne peuvent renouveler 

norm a lem en t leurs vêtements et leur lin

gerie. ( . ..)

Avenir des enfants

Les quelques données que la consu lta 
t ion  populaire apporte sur ce po in t m o n 

tren t qu 'i l reste énorm ém ent à faire pour

p e rm e ttre  à tous les enfants du  m ilieu 
p o p u la i re  de  fa ire  un a p p re n t is s a g e  
con fo rm e à leurs aptitudes. Les bourses 
d'apprentissage do ivent devenir un d ro it 

et être suffisamment substantielles pour 
être une aide efficace.

Loisirs e t  culture

Il faut souligner avec force que les loisirs 

et la culture sont les grands sacrifiés de la 
vie des familles populaires. Cela do it faire 
sérieusement réfléchir tous ceux qui dési
ren t une vraie p ro m o tio n  ouvrière. Per
m ettre  à tous les foyer du milieu popu la i

re de jou ir  de saines vacances: voilà une 
tâche u rg en te  à m e ttre  en chantie r. Il 
semble bien que, là aussi, c 'est dans le 

sens collectif et com m unauta ire  de m ai
sons de vacances qu 'i l fau t chercher.

Il est clair que les graves déficiences 
qu i apparaissent o n t  pou r cause princ i
pale une insuffisance manifeste du po u 
vo ir  d 'acha t des familles salariées. C'est 

là que se trouve le nœ ud du drame q u o 
t id ie n  de ta n t  de foyers, d o n t  les res
sources ne sont pas au niveau des be
soins, tan t s'en faut! Le seul remède effi
cace à cette situation est l 'augm entation 
du revenu, aussi bien par le salaire p ro 

fessionnel que par les prestations fam i
liales.»

Alerte, 7 000 familles salariées de Suisse ro
mande, MPF, Genève, 1954
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ASSURANCE MALADIE

Qui trop embrasse, 
mal étreint ( les assurés )
Le principe de l'arrosoir ne peu t s'appliquer aux 468 millions de l'assurance maladie.

U
ne  c o m m is s io n  d u  Conseil na t io 
nal e n te n d  distribuer aux assu
rés la part de subvention  fédéra
le n o n  utilisée pour  abaisser les 

primes d ’assurance maladie  en  faveur 
des p e r s o n n e s  à r e v e n u  m o d e s t e ;  
468 m i l l io n s  s o n t  en  jeu. Et c 'e s t  le 
principe de l'arrosoir qui a été retenu: 
le «cadeau» serait de 70 francs par as
suré pour  1997, m oins  de 6 francs par 
mois. Le m o n ta n t  est ridicule par son 
insignifiance.

Un arrosage concentré

D is t r i b u e r  à t o u t  le m o n d e  u n e  
somme limitée, c'est jeter l 'argent par 
les fenêtres: la caisse fédérale sera bel 
et bien délestée de 468 millions,  mais 
la p lupart  des assurés ne  rem arqueron t  
pas la d im in u t io n  de prime d o n t  ils bé
néficient.

C e r t e s ,  il n ' e s t  pa s  p o s s i b l e  à la 
Confédération  d ’obliger les c a n to n s  à 
utiliser cet argent,  ni, pour  des raisons 
d 'o r g a n i s a t i o n ,  à le d i s t r i b u e r  a u x  
seules personnes  d o n t  le revenu  n 'a t 
teint pas u n  certain m o n ta n t .  La seule 
bonne manière  consiste  d o n c  à faire de 
l'arrosage concentré : p rendre  en  char 
ge, p a r  v e r s e m e n t  d i r e c t  a u x  a s s u 
rances, une  partie des primes de ceux 
qui o n t  été le plus d u r e m e n t  touchés  
par l ' in troduct ion  de la LAMAL et par 
les h a u s s e s  de  p r im e s :  les fam i l le s .  
468 m i l l i o n s ,  c e la  r e p r é s e n t e  
275 francs de  ré d u c t io n  a n n u e l l e  de 
p r im e  p o u r  t o u s  les e n f a n t s  e t  les 
jeunes  en  f o r m a t io n  q u e  c o m p t e  le 
pays. U ne  d i m in u t io n  de 550  francs 
par an pour  une  famille avec deux e n 
fants. Ce n 'es t  certes pas encore  fara
mineux, mais  le cadeau, au moins,  sera 
perçu c o m m e  tel pa r  les fam illes .  Il 
faut se rappeler que  la LAMAL a in ter 
dit aux assurances des pratiques favo
rables aux familles: im p o r ta n te  réduc
tion sur les primes des enfants,  gratuité  
de la c o t i s a t i o n  dès le 3e en fa j i t .  Il 
s 'agissait de  favoriser  la co n c u r re n c e  
entre les caisses et ces «pertes» pour  les 
familles é ta ien t  censées être c o m p e n 
sées, pour  celles qui en avaient  besoin, 
par la d i s t r ib u t io n  c iblée de  s u b v e n 
tions aux assurés, via les can tons .  On 
sait a u j o u r d 'h u i  q u e  ce s y s t è m e  n e  
fonc t ionne  pas aussi b ien  que  prévu.

D 'une  part parce que n o m b re  de ca n 
to n s  n 'u t i l i sen t  pas en t iè r e m e n t  l 'en 
v e lo p p e  q u e  la C o n fé d é ra t io n  m e t  à 
leur disposition (et qu'i ls  do iven t  com 
plé ter  par des v e rsem en ts  en  p ro p o r 
t i o n  de ce q u ' i l s  r e ç o iv en t ) ;  d 'a u t r e  
part parce que  les can tons  o n t  te n d a n 
ce à limiter leurs versements, par souci 
d ' e f f i c a c i t é ,  a u x  c o u c h e s  les p lu s  
pauvres. Des familles au revenu m oyen

NOUVELLE GESTION PUBLIQUE

o n t  a i n s i  s u b i  d e  p l e i n  f o u e t  les 
hausses de cotisations sans pouvoir  bé 
n é f i c i e r  d ' u n e  c o m p e n s a t i o n .  Et 
c o m m e les primes d 'assurance maladie 
n 'e n t r e n t  pas dans le calcul de l 'Indice 
des prix  à la c o n s o m m a t io n  (celui-ci 
p rend  en  com pte  les coûts de la santé), 
m ê m e  les salariés d o n t  le t r a i t e m e n t  
es t  in d e x é  ne  p e u v e n t  r é c u p é r e r  ce 
qu'i ls  o n t  perdu. pi

L'échelle des pompiers bernois

L
e c o r p s  des sa peu rs -pom piers  de 
Berne fait l 'objet d 'u n e  expér ien 
ce de Nouvelle Gestion  Publique 
ou en to u t  cas de ce qui est pré

senté c o m m e tel. Un con tra t  de presta
t ions lie depuis 1996 le Service du feu 
à l'exécutif  com m unal .  Une enveloppe 
budgétaire est al louée chaque  année  et 
des m écanism es de con trô le  so n t  mis 
en place.

Les p om piers  p eu v e n t  p roposer  des 
p re s ta t io n s  à des en trep r ises  privées,  
expertises, surveil lances, etc. Ces pres
ta t ions privées ne  do iven t  pas dépasser 
5% des recettes annue l le s .  Le service 
peu t  conserver  50% de ses gains. Les 
pompiers peuven t  utiliser les bénéfices 
résu ltan t  de leurs activités pou r  effec
tuer  des investissements qui n 'ava ien t  
pas été prévus dans  le budget de l 'an 
née en cours, mais  qui figurent n é a n 
m oins  dans  le p lan p luriannuel.

Soutien de tous bords

Les i n s t r u m e n t s  de  c o n t r ô l e  s o n t  
constitués par trois rapports  de service 
annue ls  p résen tan t  l 'évolution des ac
tivités, des recettes et des dépenses  et 
par  d eu x  rap p o r t s  de  d i r e c t io n  d o n 
n a n t  u n e  vision plus syn thé tique .  Il est 
é g a le m en t  p révu  d 'e f fec tuer  des s o n 
dages d 'o p in io n  auprès  de la p o p u la 
tion .  N a tu re l lem en t  u n e  com ptab i l i té  
a n a ly t i q u e  assez d é ta i l l é e  es t  é g a le 
m e n t  mise en place.

C e t te  o p é r a t io n  bénéf ic ie  a c tu e l le 
m e n t  d ' u n  s o u t i e n  p o l i t iq u e  im p o r 
tant.  Les partis de droite  prévoient  des 
économ ies  à m o y e n  term e, la gauche

u n e  meil leure efficacité de l 'a d m in is 
tra t ion  et les hauts  fonctionnaires  une  
p lus g ran d e  a u to n o m ie .  Le m a in t i e n  
des emplois a été garanti .  Toutefois le 
m a n d a t  de presta tion  prévoit  la possi
bi l i té  d 'e m b a u c h e r  du  p e rso n n e l  par  
c o n t r a t  de  d r o i t  p r ivé .  Les ob jec t i fs  
s o n t  rédigés  en  te rm e s  g én é ra u x .  La 
principale tâche du corps des pompiers  
est désignée c o m m e  «le sauvetage des 
h o m m e s  et des an im aux».  O n  ose es
pérer qu'il  en  allait déjà ainsi avan t  la 
nouvelle gestion publique. . .

Il est b ien sûr p rém atu ré  de tirer u n  
bilan de cette première a n n é e  d 'expé 
rience. En lisant le m ém oire  d 'é tud ian t  
d o n t  n o u s  t i r o n s  ces i n f o r m a t i o n s ,  
n o u s  ne  p o u v o n s  n o u s  défaire  d 'u n e  
im pression de déjà vu. Les CFP o n t  fait 
l 'expérience des m anda ts  de presta tion  
voici près de dix ans. D 'au tres  e n t re 
pr ises  de  t r a n s p o r t  c o m m e  les TL à 
Lausanne  s 'en  s o n t  ensu i te  inspirées. 
La m écan ique  était  toujours  la même: 
ob jec t i fs ,  b u d g e t  g loba l ,  m o y e n s  de 
contrôle. Or, les dispositifs les plus as
t u c ie u x  se s o n t  révé lés  im p u i s s a n t s  
face à la dégradation  des recettes et à 
l 'augm en ta t ion  des coûts.

Sous couver t  de la NGP, la réform e 
des  s a p e u r s - p o m p ie r s  b e r n o i s  n ' e s t  
peut-être rien d 'au tre  q u 'u n  m oyen  de 
c o n t o u r n e r  les r ig id ités  d u  s t a tu t  du  
personnel.

Après to u t  pou rquo i  pas, mais  alors 
il faut le dire ouver tem ent.  jg

G a b r i e l l e  M e rz  T u r k m a n i ,  G a é t a n  
Membrez,  Huber t  Dafflon, NPM Pom
piers de Berne, M émoires  de l'IDHEAP, 
3/1996



SOLDES

Poussé dans les cordes, 
le commerce redécouvre l'eau tiède
Il n'y a plus de saisons et 

les soldes peuvent être 

pratiqués toute l'année. 
Paradoxalement, 

les consommateurs n'y 

trouvent pas que des 

avantages. Les commerçants 

non plus, mais c'est moins 

étonnant.

L
é A B R O G A T I O N  D E  L ' O R D O N N A N C E  fé- 
f  d é r a le  su r  les l i q u i d a t i o n s  et 

o p é r a t i o n s  a n a l o g u e s  (les 
so ldes)  es t  ef fec t ive  d e p u i s  le 

1er n o v e m b r e  1995: les so ldes  s o n t  
permis tou te  l 'année.  Le bilan est m iti 
gé p o u r  les c o n s o m m a t e u r s  c o m m e  
pour  les com m erçants .

Le consom m a teu r  ne  sait plus à quel 
prix se vouer: le prix de référence est 
s o u v e n t  g o n f lé ;  la q u a l i t é  des  m a r 
chandises dev ien t  médiocre et aléatoi
re. L 'acheteur est con t ra in t  de recher 
c h e r  'la b o n n e  affaire , d 'é v i t e r  de  se 
faire rouler, t o u t  au long  de l 'année .  
C 'e s t  f a t i g a n t  et cela p r e n d  t r o p  de 
temps.  O n  aimerait  occuper  no tre  es
prit à des activités plus gratifiantes.

Le c o m m e r ç a n t  q u a n t  à lu i  d o i t  
fon c t io n n e r  avec des marges réduites, 
il d o i t  ép ie r  en  p e r m a n e n c e  la p o l i 
t ique de prix de ses concurrents.  Il est 
concurrencé,  en outre,  par une  nouvel 
le profession, les soldeurs, -  vau tours  
qui gue t ten t  les faillites ou qui récupè
r en t  des m a rc h a n d ise s  de très p iè tre  
qualité.  Ils s ' installent dans des locaux 
te m pora irem en t  libres et engagent vo 
lontiers sur appel: produits  précaires et 
employés au rabais...

Rappel à l'ordre

L 'O r d o n n a n c e  sur  l ' i n d ic a t io n  des 
prix do i t  p o u r ta n t  être respectée.  Elle 
con tra in t  à afficher clairement les prix, 
à p ra t iquer  le prix fort  p e n d a n t  deux 
mois au m in im u m ,  et à vendre  au prix 
c o m p a r a t i f  p e n d a n t  q u a t r e  m o is  au  
m ax im um .

Dans le c a n to n  de Vaud, le Conseil  
d 'Etat v ien t  de rappeler à l’ordre la ré
clame. Il est interdit ,  par exemple,  de 
proc lam er  s im p le m e n t  «Réduction de 
prix sur les tapis jusqu 'à 70%». Il faut 
m e n t io n n e r  préc isém ent quels articles 
son t soldés et à quel pourcentage.

D 'a u t re  part,  des  c o m m e r ç a n t s  ro 
m a n d s  v ie n n e n t  de signer une  charte  
ins t i tuan t  des «vrais soldes» et des po 
litiques de vente  plus raisonnables.  Ils 
t e n d e n t  à r e v e n i r  a u x  p é r i o d e s  de  
soldes classiques, à mettre  en  avant  le 
p r o f e s s io n n a l i s m e  e t  le se rv ice  à la 
clientèle.

Cet apa isem ent devrait  favoriser leur 
survie face aux grandes surfaces et aux 
so ld e u rs  fous; le c o n s o m m a t e u r  d é 
boussolé ne  s 'en p laindra pas. cp

(Re)lu
De P r im o  L e v i,  je connaissa is  Si 

c'est un homme, ce témoignage 
si fort, si pud ique  sur le cam p  de 
M onow itz  (Auschwitz III). En jan 
vier 1945, a t te in t  de  scarlatine, il 
fu t  adm is  au  pav i l lon  des c o n t a 
gieux; il échappa ainsi à l'évacua
t ion  du cam p  et ses m arches  for
cées morte lles par g rand  froid no r 
dique. Mais l'arrivée des premiers 
soldats  russes ne  signifie pas im 
médiate  liberté et retour au pays, à 
Turin.  Il s 'en fallut de n eu f  mois. 
Ce son t  ces mois d 'a t ten te ,  de re
g roupem e n t  de Pologne en  Ukrai
ne  que  Primo Levi raconte dans La 
Trêve. Ce récit  jam ais  d ram a t isé ,  
com plice ,  p resque  a m u sé  expose  
c o m m e n t  ces h o m m e s ,  ces f e m 
m es,  in te rn é s ,  sans  ac t iv i té  p r o 
d uct ive  r e c o m p o se n t  u n e  société 
avec sa d iv is ion  du  «travail», ses 
rapports  hiérarchiques ou  de force. 
D e u x  c e n t s  p a g e s  p lu s  r i c h e s  
q u 'u n  trai té de sociologie.

Les Italiens, à l'arrière du  fron t 
r u sse ,  é t a i e n t  de  t o u t e s  p r o v e 
nances: les rescapés des camps,  les 
m o in s  n o m b re u x ,  m ais  aussi  des 
ouvriers  vo lontaires ,  des d é ten u s  
des prisons italiennes expédiés en 
P o logne  c o m m e  trava il leurs ,  des 
so ld a ts  p r i s o n n ie r s ,  des  I ta l iens  
venus de Roumanie avec u n  billet 
en b o n n e  et due forme. La recom 
po s i t io n  sociale fait  ém erg e r  des 
a rché types:  les c o m m e r ç a n ts ,  les 
chapardeurs,  les médecins,  les ad 
ministratifs , les cuisiniers, les arti 
sans,  les m a q u e re a u x ,  les co m é-  
diens-acteurs.  En toile de fond, la 
p la ine  russe sans h o r izo n ,  la p a 
gaille de  la d é m o b i l i sa t io n  et du  
p i l lage r a m e n é e  d 'A l lem ag n e ,  le 
bo rde l  russe où  se m é la n g e n t  je- 
m 'en-fou tism e et bureaucratie.

O n  ne sait lisant La Trêve s'il faut 
adm irer  l 'h o m m e  pour  sa p h é n o 
m énale  capacité d ' inven t ion  et de 
débrouil lardise ou  s'att rister de sa 
capacité, m ê m e  en tre  gens soumis 
à u n  sort co m m u n ,  de recréer une  
société inégalitaire. ag
P r im o  Levi,  La Trêve, C a h ie r s  
Rouges, Grasset, 1996.


