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Le socialisme
au défi de la modernité

L
A é c r a s a n t e  v i c t o i r e  d e s  t r a -  

f  vaillistes anglais peu t faire rêver 
la g auche  eu ro p é en n e ,  écartée 
du pouvoir  dans la m ajorité  des 

pays du co n t inen t .  Lionel Josp in  n 'a-t- 
il pas salué l 'événem ent,  co m m e pour  
co n ju re r  le m auva is  sort  é lec toral et 
rappeler qu'il est aussi capable de gou 
v e rn e r?  Et, d ans  la foulée, les soc ia 
listes a l lem ands  se v o ie n t  succéder  à 
l’inam ovible paren té  H elm ut Kohi.

La droite aussi s'associe à ce c h œ u r  
de louanges, ce qui du  coup  tem père  
l 'en thousiasm e de la gauche: le jeune 
leader trava ill is te  n 'a- t- il  pas  sacrifié 
les principes socialistes à sa vo lon té  de 
pouvoir?

Au cours de leur cam pagne  électora
le, les travaillistes n 'o n t  pas usé de la 
rh é to r iq u e  c lassique des  le n d e m a in s  
qu i c h a n t e n t .  Ils n ' o n t  r ien  p ro m is  
qu 'i ls  n 'é ta ie n t  sûrs de pouvo ir  réali
ser, ce qui leur épargnera u n  ch a n g e 
m e n t  de  cap  b ru ta l  c o m m e  ce fut le 
cas en  France dès 1983. Les socialistes 
a l le m a n d s ,  d iv isés ,  n e  r e p r é s e n te n t  
tou jou rs  pas u n e  al
t e r n a t i v e  c r é d ib l e  
aux yeux de l'électo- 
ra t .  En F ra n c e ,  u n  
t i e r s  d e s  é l e c t e u r s  
a v o u e  s o n  i n d i f f é 
rence à l'égard du  ré
sultat des prochaines  
législatives; et les so
c ia l i s te s  n e  r éu ss i s 
sent pas à séduire les 
deux tiers de l 'électorat m é con ten ts  de 
l 'actuelle majorité.

C o m m e n t  d o n c  le New Labour fait- 
il la d if fé ren c e?  Bien sûr  le sy s tèm e  
électoral anglais, m ajorita ire  à u n  tour, 
facilite l 'a l te rnance  et la v ic to ire  t ra 
vailliste do it  p ro b ab le m e n t  beaucoup  
au char ism e personne l de Tony Blair. 
Mais la g au c h e  b r i ta n n iq u e  recueille 
aussi les f ru its  d 'u n e  r é n o v a t io n  en  
p ro fondeu r  de son o rganisa tion  et de 
s o n  p r o je t .  D a n s  le p r o g r a m m e  d u  
New Labour, p o in t  de c o n d a m n a t io n  
fracassante de  l 'é c o n o m ie  de  m arché  
et de dém on isa tion  de la globalisation, 
m a is  des  p r o p o s i t i o n s  à la fois m o 
destes et p roches  des p réo ccu p a t io n s  
des gens. Cette  proximité, o n  l 'observe 
d 'abo rd  dans  la sociologie de la n o u 
velle dépu ta t ion  travailliste et du  gou 
v ern e m en t  qui reflète m ieux  la diversi
t é  d e  la s o c ié t é  a n g l a i s e  -  p lu s  de  
femmes, des représentants  des m in o ri 

Tout mouvement 
social toute 
revendication ne sont 
pas par nature porteurs 
de progrès

tés, plus de jeunes. L'accent est mis sur 
l 'une  des valeurs centrales des sociétés 
c o n tem p o ra in es ,  le beso in  d 'a u to n o 
mie: plus d 'au to n o m ie  pour  la Banque 
d 'Angleterre , p o u r  l'Écosse et le Pays 
de Galles, pou r  les villes qui v o n t  être 
libérées de la pesan te  tutelle  de l'État 
central.  Ensuite u n  effort so u te n u  en 

■ faveur de la form ation ,  puisque le sa
voir cons ti tue  au jou rd 'hu i  le capital le 
plus précieux. Les travaillistes rénovés 
et victorieux reconnaissen t c lairem ent 
le rô le  d u  m a rc h é  d a n s  l ' é c o n o m ie  
m oderne ,  to u t  en  insis tant sur u n e  n é 
cessaire  r é g u la t io n  co r rec t r ice ;  c 'es t  
p ourquo i la Grande-Bretagne de Tony 
Blair adhérera au volet social de Maas
tricht, boudé  par les conservateurs.

Quelle leçon la gauche socialiste he l 
v é t iq u e  peu t-e l le  t i re r  de  ce succès?  
Bien sûr  la d é m o c ra t ie  d irec te  e t  les 
élections au système p ropo rt ionne l  in 
te rd isen t to u t  renversem ent brutal de 
m a jo r i té .  Par a i l le u rs  les so c ia l is te s  
suisses, m ê m e  s'ils se p r o c la m e n t  la 
g a u c h e  d e  la g a u c h e  e u r o p é e n n e  -  

P e te r  B o d e n m a n n  
d ix i t  - ,  o n t  a d a p té  
le u r  a p p r o c h e  é c o 
n o m i q u e  au x  réa l i 
tés a c tu e l le s ;  le ré 
c e n t  p r o g r a m m e  
é c o n o m iq u e  du  PSS 
en  té m o ig n e .  P o n c 
t u e l l e m e n t  p o u r 
ta n t ,  ils r e s te n t  e n 
c o r e  a t t a c h é s  au  

to u t  à l 'É ta t  de  la so c ia l -d é m o cra t ie  
classique. Et su r to u t  ils n e  para issen t 
pas encore vaccinés, n o ta m m e n t  dans 
ce r ta in s  pa r t is  c a n to n a u x ,  c o n t r e  la 
te n ta t io n  d 'em bo î te r  le pas à la su ren 
c h è r e  s y s t é m a t i q u e  d ' u n e  e x t r ê m e  
gauche qui fait dans le populism e faci
le. C o m m e  le rappe lle  N ico le  N otâ t ,  
secréta ire  géné ra le  du  sy n d ic a t  f ra n 
çais CFDT, t o u t  m o u v e m e n t  social ,  
t o u t e  r e v e n d ic a t io n  ne  s o n t  pas par  
n a tu re  po r teu rs  de  progrès. Ni la d é 
fense des réflexes corporatistes, ni les 
déc lara tions incan ta to ires  ne  p euven t  
fo n d e r  u n  p ro g ra m m e  social iste  cré 
dible.

Cette  crédibilité, gage d 'u n e  au d ien 
ce élargie, passe d o n c  par  u n  renouvel
l e m e n t  p r o g r a m m a t i q u e  a u d a c i e u x  
qui incarne  dans le présent les valeurs 
socialistes. La vraie trah ison ,  c 'est de 
cam per  sur des posit ions d 'ores et déjà 
perdues. JD



RELECTURE DE LA FEUILLE FEDERALE

Accord de Washington : débat
Le 14 juin 1946, le Conseil 

fédéral publie son message 

concernant l'approbation de 

l'accord financier conclu à 

Washington. Les chambres 

fédérales s'en saisissent, 

toutes affaires de la session 

ordinaire cessantes: 

la ratification doit 
intervenir a van t le 30 juin. 

Quel fu t le débat?

L
É AFFAIRE ÉTAIT SÉRIEUSE : e l le  fu t 
f  prise au sérieux. Le vétéran  so

cialiste G rim m  qui présida it  le 
Conseil nat ional  souligne en  in 

t roduct ion ,  ce qui n 'est  pas habituel, la 
p o r tée  h i s to r iq u e  de  la déc is ion .  Les 
conseillers fédéraux Nobs (finances) et 
Petitpierre (affaires é trangères)  dé fen 
d a ien t  l 'accord. Tous les chefs de file 
in te rv in re n t .  M êm e chose au Conseil 
des États. Plusieurs dem i- jou rnées  fu 
ren t consacrées à la discussion. Le vote 
ne  fut pas u nan im e .  Le débat fut donc  
représentatif.

Les données

Les Alliés son t en  posit ion de force et 
n ' i g n o r e n t  r ie n  d u  c o m m e r c e  de  la 
Suisse avec l 'Allemagne, y com pris  les 
e x p o r ta t io n s  d 'a rm es ,  n i  des t ran sa c 
tions en  or de la Banque nationale. En 
conséquence  ils se son t d o n n é  des «ar
gum en ts»  de discussion: liste noire des 
industries ayan t com m ercé avec l'Alle
magne, frappées d 'u n  in terd it  d 'activi
tés avec l 'Occident, et, surtout,  blocage 
des avoirs suisses aux États-Unis s'éle
v a n t  au  c h i f f r e  i m p r e s s i o n n a n t  de  
5,3 milliards, d o n t  p lusieurs ap p a r te 
n a n t  à la Banque nationale. Cette posi
t ion  de force pèse sur la négocia tion ,  
p u is  su r  le d é b a t .  Le to n  d o m i n a n t  
n 'e s t  pas à la co l lab o ra t io n  p o u r  ser
vices rendus à l 'hum an ité ,  mais de ré
sistance à la carte forcée. La question, 
pra tique et morale du recel, ne  fait pas 
prob lèm e. Elle est cons idérée  c o m m e 
rég lé e  p a r  l ' a c c o r d  d u  8 m a rs  1945 
(m ission Currie) d o n t  la principale dis
p o s i t io n  s t ip u la i t :  «La Suisse déc lare  
to u t  d 'abord  sa vo lon té  de s 'opposer  à 
ce que  son territoire soit utilisé pour  le 
recel de b iens volés et s 'engage à d o n 
ner  toutes facilités pour  que le proprié 
ta ire dépossédé puisse ren trer  en pos
session de son bien qui aurait pu être 
découvert en Suisse». Dans le débat, ce 
princ ipe  n 'es t  pas remis en  cause. Ce 
qui a été volé doit  être rendu, rappel
len t plusieurs orateurs.

L'or

Deux questions précises o n t  été posées 
par les Alliés: l 'or de la Banque n a t io 
nale  et l 'expropria t ion  des b iens alle 
m a n d s  en  Suisse. La d e u x iè m e  q u e s 
tion  occupe beaucoup  plus les C h a m 
bres fédérales que  la première.
Passons  su r  q u e lq u e s  pér ipé t ie s ,  par

exem ple  celle de l 'or  belge. La Suisse 
n e  c o n t e s t e  pas  l ' a v o i r  r e ç u  en 
c o n n a is sa n c e  de  cause, mais l'affaire 
est f loue. La B anque  n a t io n a le  belge 
l'avait confié à la France, qui le fit des
cendre jusqu 'à Bordeaux. Le gouverne
m e n t  belge dem anda  q u ’il fût expédié 
à Londres, mais il partit p ou r  Dakkar, 
d 'où  Laval le fit r em on te r  à Berlin. Et 
l 'A l l e m a g n e  le r é q u i s i t i o n n a .  Le 
conseil ler  fédéral Nobs assure devant 
les députés que la France a remboursé 
la Belgique, mais la Suisse adm et tout 
de m êm e le fait que «l 'acquéreur d 'un 
b ien  spolié ait été de b o n n e  foi n'est 
pas dé te rm inan t» .  À citer aussi l 'or au
tr ichien . Les Alliés le soustra ient pour 
dé term iner  l 'or en possession légitime 
de la Reichsbank en juin 1940. Un dé
p u té  fait rem a rq u e r  q u 'u n e  partie  de 
cet or était déposée aux États-Unis qui, 
après PAnschluss, c o n s e n t i re n t  à son 
rapa triem ent.  Mais sur le fond, la Suis
se s ' a c c r o c h e  à la c o n v e n t i o n  de 
La Haye de 1907 «co n c ern a n t  les lois 
et cou tum es de la guerre sur terre» (!), 
qui autorise la puissance o cc upan te  à 
saisir des b iens  de la pu issance  va in 
cue. Ce qui fait que  le Conseil fédéral 
é c r i t  e n c o r e  d a n s  s o n  M e ssag e ,  en 
1946 :  «A p lu s ieu rs  reprises, n o t a m 
m e n t  p e n d a n t  les n é g o c i a t i o n s  de 
Berne de février et mars 1945, les Alliés I  

avaient m e n t io n n é  la ques tion  de l'or 
p r é t e n d u m e n t  ( s ic )  p il lé  p a r  l 'A lle
m agne  dans  les territoires occupés par 
e l le» .  La Suisse d o n n e  le s e n t im e n t  
d 'a v o i r  co n s id é ré  la S eco n d e  Guerre 
m o n d ia le  c o m m e  u n e  guerre de type 
conv e n t io n n e l ,  tel que réglem enté  au 
d é b u t  d u  s iècle ,  d 'o ù  u n  ju r id is m e  
assez é to n n a n t .  Ainsi il est relevé que 
la d é c l a r a t i o n  d e s  A lliés  d e  j a n 
vier 1943 sur les transac t ions  concer
n a n t  les biens pillés a été publiée par la 
presse, mais n 'a  pas été com m uniquée  
d i r e c te m e n t  et ce n 'e s t  q u e  le 2 oc
tobre  1944 que  Berne a reçu par  voie 
d ip lo m a t iq u e  la réso lu t ion  6 de Bret
t o n  W o o d s  q u i  i n v i t e  les n e u t r e s  à 
prendre  des mesures appropriées.

La liquidation des biens 
allemands en Suisse

Ce s e c o n d  v o le t  d e  la n é g o c ia t i o n  
pose, lui, des problèm es réels et il n'est 
pas m esqu in  que  la Suisse s'y soit ac
crochée. Le 2 aoû t  1945, la Conférence 
d e  P o t s d a m  c h a r g e  le c o n s e i l  de 
contrô le  allié en  Allemagne de prendre
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les mesures nécessaires p ou r  contrô ler  
et p rend re  possession des avoirs alle
mands à l 'étranger. Pas seu lem ent ceux 
de profiteurs de guerre allemands, mais 
de tous les biens privés al lem ands. La 
Suisse s 'insurge et con teste  la base juri
dique d 'u n e  telle p ré te n t io n .  Elle fait 
observer que « l’o ccupa t ion  de fait du 
te rr ito ire  a l l e m a n d  p a r  les Alliés n e  
pouvait guère avoir d'effets juridiques 
en dehors  du territoire a l lem and». Elle 
précise q u e  les d ro i ts  des pu issances  
occupantes n e  p o u r ra ie n t  jamais être 
plus é tendus  que  ceux d 'u n  gouverne 
ment a l lem and légal. Si u n  tel gouver
nem ent avait ém is les m êm es p ré te n 
tions à l 'égard  de  la Suisse, elles a u 
ra ie n t  é t é  r e p o u s s é e s .  Les A ll iés  
rép l iq u en t  q u e  la c a p i tu l a t i o n  a é té  
sans cond it ion ,  qu'ils exercent tous les 
droits d 'u n  g o u v e r n e m e n t  a l lem an d ,  
que l 'o c c u p a t i o n  de  g u e r re  a cessé, 
qu’ils d é t ien n e n t  l 'au torité  suprêm e lé
gislative et exécutive en Allemagne et 
qu 'en conséquence  ils o n t  le d ro it  de 
s 'attribuer « tous  les avoirs a l lem an d s  
en A llem agne  et à l 'é t ra n g e r» .  Après 
l 'o c c u p a t io n  e t  le p i l l a g e  d e s  p ay s  
conquis par l 'A llemagne nazie, les Al
liés m e t te n t  en  place u n  dro it  absolu 
sur l 'A llem agne , y co m p ris  les b iens  
privés; l 'h ab i l lage  légal ne  d iss im ule  
pas des pleins pouvoirs totalitaires. On 
com prend les réticences suisses.

Les principes 
et les intérêts

La Suisse s 'accroche à trois principes, 
qu'elle finira par imposer. Pas ques tion  
de séquestrer les biens d 'A llem ands ré
sidant en  Suisse et jouissant dès avant-  
guer re  de  n o t r e  o r d r e  j u r i d i q u e .  
Deuxièmement, si l iquidation  il do it  y 
avoir, seule la Suisse l 'assumera sur son 
territoire. Tro is ièm em ent les expropriés 
seront indemnisés.
Mais après la fermeté v ien t l'égoïsme. 
Il est révélé par une  petite phrase signi
ficative où  se m ê len t  rigueur juridique 
et porte-m onnaie.  Nous citons. Il s'agit 
du refus d 'exproprier  les Allemands ré
sidant en  Suisse. « I n d é p e n d a m m e n t  
du fait que  de telles mesures aura ien t  
eu pour  co nséquence  de faire to m b er  
les propriétaires dépossédés à la charge 
de l 'ass istance p u b l iq u e  ou  d 'a m e n e r  
leur expulsion, elles eussent été absolu 
ment in c o m p a t ib le s  avec la c o n c e p 
tion ju r id iq u e  su is se  c o n c e r n a n t  la 
protection de la proprié té  privée».

Obligée de céder, la Suisse m e t alors en 
a v a n t  ses in t é r ê t s .  L ' i n d e m n i s a t io n  
a u ra  l ieu  e n  m a rk s ,  à q u e l  t a u x  de 
c h a n g e ,  p e r s o n n e  n e  s ' e n  s o u c ie ,  
m êm e si la ques tion  est posée. Et que 
t o u c h e r o n t  les A l le m a n d s  s i tu é s  e n  
zone russe! Q u a n t  au produ it  de la li
qu ida tion ,  la Suisse s 'en  réserve le 50% 
p o u r  les «vic tim es suisses de la guer
re», com prendre  les biens suisses esti
m és  à p lu s  de  2 m il l ia rd s ,  p a r t i e l l e 
m e n t  détruits en  Allemagne. Une péti- _ 
t ion  revêtue de 2190 0 0  signatures, ce 
q u i  e s t  c o n s i d é r a b l e ,  r é c l a m a i t  
d 'a i l leurs  que  les b iens  a l lem an d s  en

«Après des m archandages  assez pé 
nibles, que  les négociateurs suisses 
se seraient volontiers  épargnés. » 
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Suisse servent de gage. C'est cette co m 
p e n s a t i o n  q u i  es t la p lu s  c o n t e s t é e  
d ans  le débat.  Si nous  passons sur les 
p r in c ip e s ,  a y o n s  la f ie r té  de  n e  pas  
nous servir au passage, d isen t les o p p o 
sants! Sur le fond, on  sent que la liqui
d a t io n  forcée des b iens a l lem ands  est 
mal acceptée; d 'em blée  o n  pouvait  de 
v iner que  son application  serait diffici
le. Mais le concep t ne  d is t inguan t pas 
c la irem en t l 'en r ich issem en t  récent,  la 
con tr ibu tion  extraordinaire , et ne  prô 
n a n t  que la l iquidation  totale, était en 
soi discutable.

Impression

Le d é b a t  d a n s  s o n  e n s e m b l e  es t  de  
b o n n e  tenue. Aucun sen t im en t  de cul
pabilité sur les bancs. Le général Gui- 
san v ien t de déposer son rapport sur la 
m o b i l i s a t i o n .  La S u is se  a d é p e n s é  
8 milliards pour  sa défense nationale, 
p reuve matérielle de sa vo lon té  de ré
sister. La Banque na t ionale  n 'es t pas re
mise en  cause, dans sa b o n n e  foi, mais 
p e rsonne  n 'ignore , et on  le d it à hau te  
v o ix ,  q u e  le v i c e - p r é s i d e n t  de  la 
Reichsbank Puhl, considéré par les m i
lieux financiers suisses co m m e u n  hô te  
agréable, parce qu 'il  savait jouer de sa 
différence avec le nazism e primaire, a 
su séduire  les d ir igean ts  de la BNS et 
les banquiers  privés.
Le c o n f l i t  en  1946 es t p e rç u  e n c o re  
c o m m e  u n  c o n f l i t  c lass ique .  Sur u n  
déba t  de plusieurs jours le m o t  nazis 
m e  n 'es t  p ro n o n c é  q u 'u n e  fois! C 'est

ce qui d o n n e  au jurid ism e suisse son 
c ô t é  a n a c h r o n i q u e ,  m a is  e n  m ê m e  
tem ps  la v o lo n té  de ne  pas céder d e 
v a n t  to u tes  les exigences am éricaines  
n 'es t  pas méprisable.. .  sauf q u 'o n  finit 
par s 'accom m oder  d 'u n  ar rangem en t  à 
cond i t ion  q u 'o n  y trouve sa part.  
Rétroactivement significatif le souci de 
« l 'o p in io n  m ond ia le  q u 'u n  pe t i t  pays 
ne  doit  pas négliger». Le Conseil fédé
ral écrivait avec sincérité: «ce qui nous 
im p o r ta i t  e n  re v a n c h e ,  c 'é ta i t  de  ne  
pas d o n n e r  au x  pays  alliés to u c h é s ,  
d o n t  la s ituation  est te l lem en t plus dif
f icile q u e  la n ô tre ,  l ' im p re s s io n  q u e  
n o u s  n o u s  l a i s s o n s  g u i d e r  p a r  des  
c o n s i d é r a t i o n s  m e s q u i n e s  ». A près
50 ans, l'exercice se révèle n o n  réussi. 
Il y a certes matière pour  une  réécriture 
de  l ' h i s t o i r e  ; m a is  ce t r a v a i l  e s t  la 
tâche des h istoriens et n o n  pas des or
ganes officiels d 'u n e  puissance é trangè
re. Faute de faits nouveaux , p ro u v an t  
la mauvaise foi de la Suisse, la renégo
c i a t i o n  des  a c c o rd s  de  W a s h in g t o n  
n 'e s t  pas envisageable. ag

Médias
O n  s a i t  l ' i n t é r ê t  q u e  n o u s  p o r 

t o n s  à la p resse  s y n d ic a le  et 
n o t r e  e s p o ir  q u 'e l l e  o c c u p e  u n e  
p lus  g ra n d e  place d an s  la fo rm a 
t ion  de l 'op in ion .  Il co n v ien t  d o n c  
de saluer les h u i t  pages c o m m u n es  
des fédéra tions  de  l 'U n io n  sy n d i 
cale suisse à l 'occasion du  1er mai. 
U n  bel exe m p le  de  c o l lab o ra t io n  
intersyndicale.

Autre exem ple: p ou r  m ieux  in té 
grer les trava il leu rs  sy n d iq u é s  de 
d i f fé ren te s  n a t io n a l i té s ,  Il nuovo  
sindicato, b im ensuel du  SIB, est ré
d ig é  e n  i t a l i e n  ; il c o n t i e n t  u n e  
page p o u r  les trava illeurs  i ta liens 
en  Suisse, mais aussi u n e  p o u r  les 
Serbo-croates, u n e  p o u r  les Espa
gnols et u n e  pou r  les Portugais.

Un e  a n a l y s e  d u  TagesAnzeiger a 
d o n n é  des nouvelles de  Luzem  

heu te , ce  q u o t i d i e n  l a n c é  p o u r  
d o n n e r  u n e  au tre  voix  aux  Lucer- 
nois  qui ne  se c o n te n te n t  pas de la 
seule Neue Luzerner Zeitung. Elles 
n e  so n t  pas très encourageantes .  Il 
n 'y  a que 250 acheteurs alors qu 'il  
en  faudrait 3500. Les éditeurs res
te n t  optim istes  et persévèrent, cfp



STATUT DES FONCTIONNAIRES

La réforme passera-t-elle par 1
Partout, Véquilibrisme 

politique et budgétaire des 

collectivités publiques fa it  
vaciller le s ta tu t  du 

fonctionnaire. Tous les 

cantons engagent des 

réformes, mâtinées du 

vocabulaire de l'économie et 

nourries des principes de la 

gestion publique. Les 

réformes de
l'adm inistration ont des 

objectifs limpides: 

économiser dans la fonction 

publique pour assainir les 

finances, e t simplifier les 

procédures de licenciement. 

Et dans tous les cantons, les 

réformes buten t sur les 

mêmes pierres, hésitent à 

franchir les mêmes tabous: 

procédures de licenciements 

facilitées, utilisation de 

mesures disciplinaires, 
salaire au mérite ou bonus 

à la performance, gel des 

annuités ou du  

renchérissement, 
suppression de postes de 

travail...

L
e  C o n s e i l  d 'É t a t  vau d o is  sem ble  
so u d a in  pressé de m o d e rn ise r  le 
s ta tu t du  personnel de l 'adm in is 
trat ion . Certes celui-ci date de 40 

ans ;  mais p révoir  l 'en t rée  en v igueur 
du nouveau  s ta tu t  dès janvier 1998 est 
u n  pari p o u r  le m o in s  a u d a c ie u x  vu 
l 'é ta t  des discussions avec les associa
tions du  personnel (Fédération des so
ciétés de fonctionnaires  et Syndicat du 
service public).  Ainsi, le D épa rtem en t 
des finances sort du  chapeau  de son ar
g en t ie r  le p ro je t  é m a n a n t  d u  Service 
du personne l;  les associations de fonc
tionnaires  r ipos ten t  et a n n o n c e n t  p u 
b l iq u em en t  leur refus d 'en tre r  en  m a 
tière. Puis, une  m anifesta t ion  est agen- 
dée pour  le 14 mai et, à un  jour près, le 
C onse i l  d 'É ta t  r e n d  u n e  cop ie  -  très 
vague -  de la posit ion  collégiale. Voilà 
p o u r  la fo rm e, qu i  laisse présager de 
be l les  c r isp a t io n s ,  p o la r i s a t io n  p o l i 
tique et urticaire préélectorale.

Actuellement le serviteur d 'État vau 
dois peu t être engagé selon deux types 
d e  c o n t r a t s  : la n o m i n a t i o n  e t  le 
con tra t  de droit  privé. La n o m in a t io n  
se fait après une  période d'essai d ’une  
a n n é e .  Passé  ce d é la i ,  si l ' e m p lo y é  
d o n n e  sa t is fac tion ,  le C onse il  d 'É ta t  
es t  a lo rs  d a n s  l ' o b l ig a t io n  o u  d e  le

n o m m e r  défin itivem ent ou de le licen
cier. Le Conseil d 'État peu t aussi enga
ger des personnes sous con tra t  de droit 
privé, mais après quatre  ans «l'autorité 
de n o m in a t io n  p rocède à la n o m in a 
tion  com m e fonctionnaire  ou bien ré
silie l 'engagem ent»  (art.  5 du  s ta tu t  ac
tu e l le m en t  en  v igueur) .  En réalité , le 
règlement qui régit le s ta tu t de la fonc
t i o n  p u b l i q u e  n ' e s t  p a s  r e s p e c té ;  
d 'après le d o cu m en t  du  Service du per
sonnel,  cité par le Syndicat des services 
publics, «à fin 95, 10795 décom ptes  de 
salaires sous contra ts  dits de droit privé 
é t a i e n t  re c e n sé s ,  c o n t r e  11 445  d é 
com ptes  de salaire p o r ta n t  le ti tre de 
no m in a t io n  définitive».

Les sa la r ié s  so u s  c o n t r a t  de  droit  
p r ivé  s o n t  m o in s  b ie n  p ro tég é s  que 
ceux sous con tra t  de droit  public: non 
se u le m e n t  ils ne  b é n é f ic ie n t  pas des 
avan tages  du  s ta tu t  du  fonc tionnaire  
n o m m é ,  m ais  n 'o n t  a u c u n e  garantie  
con tre  les licenciements,  la seule réfé
rence légale restant le code des obliga
t i o n s ;  p a r  con tre ,  l 'e m p lo y é  n o m m é 
n e  peu t être licencié que  si «sa fonc
t ion  est supprim ée parce que superflue 
et qu 'i l  n 'es t  plus possible de lui trou
v er  d a n s  l ' a d m in i s t r a t i o n  u n e  autre 
p lace c o r re s p o n d a n t  à ses capacités»

Un employeur, un statut

L
e  P a r t i  s o c i a l i s t e  vaudois a publié dans  le dernier Socialistes! u n e  posit ion 
détaillée sur la réform e du s ta tu t  du  personnel.  Il reconnaît  la nécessité 
d 'u n e  révision du  statut.  Inventaire de quelques propositions.

• U n employeur, u n  principe: le s ta tu t  doit  prévoir u n e  période probatoire 
d 'u n e  a n n é e  avan t  l 'engagem ent définitif. Passé cette période, l 'engagem ent 
doit  être à durée  indéterm inée .  Le s ta tu t  de tem poraire  do it  disparaître, ex
cep tion  faite des postes destinés à l 'apprentissage, au  stage ou  au  m andat.

• Simplifier les fonctions de l'État. Il existe selon le PSV 1300 fonctions dif
férentes, ce qui d o n n e  l 'image d 'u n e  bureaucratie hiérarchisée et peu effica
ce. Il serait préférable de baser la classification sur u n  cahier des charges éta
bli dans  les dépa r tem en ts .  La ré m u n é ra t io n  serait alors adap tée  au travail 
fourn i et  n o n  aux  titres et aux  form ations antérieures.

• Le PSV souha ite  u n  salaire m in im a l  plus élevé (revenu  de dépar t  d 'env i 
ron  400 0 0  fr.) et s 'oppose au salaire au mérite, sauf pour  des postes à hau t 
revenu, qui pou rra ien t  alors être soumis à évaluation. Cette m esure exigerait 
la création  d 'u n e  instance de recours.

• L 'indexation annue lle  do it  être m a in tenue .  Ensuite, «le PSV propose de 
renoncer  à u n e  au g m e n ta t io n  fixe et d 'ad o p te r  u n  barèm e dégressif selon 
l 'anc ienneté ,  couplé à u n  coefficient d é p e n d a n t  de la s ituation  familiale. De 
la sorte, o n  perm ettra  aux  m énages ayan t  des charges de familles de disposer 
p lus rap idem en t  d 'uft  revenu  suffisant.  »

• Le PSV se p ro n o n c e  p o u r  u n e  éva lua tion ,  t a n t  qu 'e l le  est formatrice, 
«c'est-à-dire c la irem ent et expressém ent dissociée de tou te  procédure salaria
le.» L 'organisation  d 'u n  service nécessite d 'ê tre  régu liè rem ent évaluée, les 
responsabilités respectives des salariés aussi. Mais le personne l doit  être im 
péra tivem ent associé à la défin ition  des objectifs.



anton de Vaud ?
(art. 88 du  Statut)  ou  alors pour  ce qui 
est appelé «de justes motifs», notifiés 
après de nom b reu x  avertissements.

Nouveau statut

Que prévoit la réforme de la Loi sur 
le S ta tu t  g é n é r a l  des  f o n c t i o n s  p u 
bliques can tona les?  Résumé en quatre  
lettres:

• Licenciement. Les procédures de li
cenciem ent son t assouplies et subdivi
sées en trois catégories : «motifs d é p e n 
dants de la vo lon té  de l 'em ployé», ce 
qui signifie que la p e rso n n e  offre des 
prestations insuffisantes; « motifs indé 
pendan ts  de la vo lon té  de l 'em ployé et 
non  liés à la pe rso n n e » ,  ce qui é q u i 
vaut à u n e  suppression  de poste  jugé 
superflu; et « départ d 'u n  c o m m u n  ac
cord m o y e n n a n t  co m p en sa t io n  f inan 
cière». Les mesures disciplinaires son t 
encore à fixer avec les associations du 
personnel.

• N om ina tion .  Le Conseil d 'État pré
voit de m a in ten ir  le principe de la n o 
m in a t io n  déf in i t ive .  Mais la p é r io d e  
probatoire passe d 'u n  an  à quatre  ans.

De plus, en  cas de transfert, la n o m in a 
tion  ne  suit pas la personne.

• Maîtrise des coûts. C'est sans dou te  
à ce chapitre  que  le poli t icum s'expri
m e r a  le p lu s  v i v e m e n t .  C o m m e n t  
co m p ren d re  la phrase «rééquilibrer la 
masse salariale brute par u n e  meilleure 
prise en com pte  du  respect de l 'équité 
in te rn e  et e x te rn e » ?  Et juste en  des 
sous, « maîtriser l’évolution  de la masse 
salariale brute, sachan t que celle-ci re
p r é s e n t e  p r e s q u e  la m o i t i é  des  d é 
penses de fo n c t io n n e m e n t  de l 'État»? 
L 'explicat ion  du  g o u v e r n e m e n t  y est 
lacunaire. Celle du  chef du  Service du 
personnel pousse à croire qu 'il  n 'y  au 
rait  p lus  de d isp o s i t io n s  légales p ré 
vo y an t  u n e  in d e x a t io n  des salaires et 
u n e  a u g m e n ta t io n  a n n u e l le  en  fo n c 
tion  de l 'ancienneté . Le G rand  Conseil 
déc idera it  ch a q u e  a n n é e  du  m o n t a n t  
de l 'augm en ta tion  de la masse salaria
le, déterm inée à partir  de «la capacité 
f inancière de l 'État» et de  l 'évo lu tion  
du  coût de la vie. Les délais de rédac
t ion  ne  nous o n t  pas permis d 'ob ten ir  
la v e r s i o n  d é f i n i t i v e  d u  t e x t e  d u  
Conseil d 'État, à u n  jour près. Si l 'on

en  croit le Service du  personnel,  le d o 
c u m e n t  final est expurgé de cette p ro 
position.

• R é m u n é ra t io n .  Le C onse i l  d 'É ta t  
veut in troduire  des «augm en ta t ions  de 
salaire selon les perform ances p ou r  les 
cadres». De plus, il propose d 'accroître 
la responsabili té  des chefs de services 
en  le u r  d é l é g u a n t  des  c o m p é te n c e s  
p o u r  les e n g a g e m e n t s ,  les l i c e n c ie 
m en ts  et les transferts de service. Enfin 
il p ré v o i t  d 'a u g m e n te r  le sa laire  des 
hau ts  fonctionnaires  de telle sorte qu'il 
soit concurrentie l face au privé

Questions. Qu 'adviendra-t-il des p ro 
positions gouvernem entales  ? Le texte, 
soumis aux fonctionnaires ,  à la presse, 
et aux députés  est un  outil de travail. 
Tout peu t d o n c  être négocié.. .  pour  au 
ta n t  que les partenaires sociaux le sou 
hai ten t .

Q u 'a d v ie n d ra - t - i l  d u  s ta tu t  du  p e r 
so n n e l?  Au vu  des cr ispations respec
tives, ne  faudra it - i l  pas p lu t ô t  a b a n 
d o n n e r  le délai prévu pour  l ' in troduc 
t i o n  d e  la r é f o r m e  e t  n é g o c i e r  
u n i q u e m e n t  la c o n v e n t i o n  sa lar ia le  
b isannuel le?  gs

Tour d'horizon des cantons romands

V
a l a i s .  Le C o n s e i l  d ' É t a t  a engagé 
depuis 1993 déjà une  réforme de 
la polit ique du personnel.  Baptisé 

«A dm in is tra t ion  2000» , le p ro je t  e n 
globe une  vaste restructura tion  de l'É
ta t .  La d é m a r c h e  v a l a i s a n n e  a ceci 
d 'original qu 'elle  a dès le dépar t  asso
cié le pe rso n n e l  à sa m u ta t io n .  C 'es t 
sur le m o d e  de r é m u n é ra t io n  q u e  se 
portent les efforts. Les progressions sa
lariales au to m at iq u es  so n t  remplacées 
par un  système qui t ien t com pte  de la 
p e r f o r m a n c e  -  les p r im e s  p o u r r o n t  
ainsi varier cons idérab lem ent.  Des so
lutions seront proposées à ceux qui ne 
son t pas p e r fo rm an ts .  Par con tre ,  les 
m oyens affectés à la fo rm a tion  co n t i 
nue o n t  constitué  une  priorité.

Ju ra .  Il peine  à engager sa réforme de 
l 'adm inistra tion .  Un groupe de travail 
p la n ch e  depu is  q u e lq u e s  m o is  sur  le 
m ode de ré tr ibu t ion  du  p ersonne l  de 
l'État. Le Jura, avan t  de s 'engager dans 
la mise en  v igueur d 'u n  nouveau  règle
m ent,  a choisi de passer au  crible de 
l 'analyse et de ses m o y e n s  f inanciers  
les p res ta tions  accom plies  par  les ser

vices en y associant chefs de service et 
collaborateurs. Il engage ainsi u n e  ré
forme de fonds de son adm inistra tion .

F r ibourg .  Les secrets so n t  b ien  gar
dés et l 'avan t-pro je t du  Conseil d 'Etat 
est a c tu e l le m e n t  soum is  aux  associa
t ions  de  fonctionnaires .  Ceux-ci refu
sen t  d 'en t re r  en  négoc ia tion  ta n t  que 
le nou v ea u  s ta tu t  n e  sera pas analysé 
sous l 'angle de la Nouvelle gestion p u 
b l iq u e ,  i n t r o d u i t e  r é c e m m e n t  d a n s  
l ' a d m i n i s t r a t i o n .  Le d é b a t  p o r t e ,  
co m m e dans  le ca n to n  de Vaud, sur les 
m odes de l icenciem ent et l 'au tonom ie  
des services : faut-il in troduire  u n  systè
me sans n o m in a t io n  avec u n e  qualifi
cation  annue lle?  Décharger le Conseil 
d 'État, seul c o m p é te n t  p ou r  les l icen 
ciements, en responsabilisant les direc
t io n s ?  In tro d u ire  des pr im es  d 'exce l 
lence, augm en te r  la flexibilité dans  les 
horaires? Réponses au débu t de l'été.

N eu c h â te l .  La nouvelle  loi sur le sta
tu t  de la fonction  publique en tre  p ro 
g r e s s i v e m e n t  e n  v i g u e u r  d e p u i s  
janv ier  1996. Réformes im p o r ta n te s :  
passage au con tra t  à durée  indé te rm i

né, i n t ro d u c t io n  d 'u n e  m o d e s te  pa r t  
de salaire au  m érite  (les prim es d 'a n 
c ien n e té  ne  so n t  plus a u to m at iq u es ) ,  
par tage  du  congé  m a te rn i t é  en t re  u n  
père  e t  u n e  m è re  t r a v a i l la n t  à l 'État. 
Bien q u e  le g o u v e rn e m e n t  n eu c h â te -  
lois n 'a i t  pas prévu de suppressions de 
postes, depuis 1994 les fonctionnaires  
pa r t ic ip e n t  à l 'effort d 'a ssa in issem en t  
des finances can tona les :  leur salaire a 
été p o n c t io n n é  de 2,5% et le renchéris 
s e m e n t  p la fo n n e  en c o re  c e t te  a n n é e  
p ou r  les hau ts  salaires.

G enève. Les grèves de l 'au to m n e  o n t  
b loqué  le processus de réforme. Celui- 
ci, p résenté en  m êm e tem ps que  le gel 
des salaires, a suscité u n e  telle opposi 
t ion  que  le gou v e rn e m en t  a préféré b â 
cher.. .  et laisser le bébé, l 'eau du  bain, 
et le matériel de p longée au procha in  
g o uvernem en t .  C oncess ions du Cartel 
syndical: in troduire  u n  système « d 'a p 
préciation » p lu tô t  que d 'éva lua t ion  de 
la p r e s ta t io n  des f o n c t i o n n a i r e s ;  les 
d ispositions qui deva ien t assouplir les 
cond it ions  de l icenciem ent so n t  m a in 
tenues, mais plus nuancées. gs



LE DEBAT: L'UNIVERSITE

Sur le recent mouvement 
des étudiants lausannois
P ar  Jean-Yves P idoux ,  p ro fe sseu r  a s s is ta n t  à  la Faculté  d e  sc iences sociales e t  p o l i t iq u e s  de  l 'U n ivers i té  de  L au sa n n e

À la suite d 'art ic les  parus  

dans notre journal, Jean-Yves 

Pidoux apporte un éclairage 

d i f fé re n t  sur la grève des 

étudiants lausannois.

D
ans  le  so u c i sans doute de considé
rer le contexte spécifique de la po
litique universitaire, DP a proposé 
dans son numéro 1297 un éditorial sur le 

rapprochement des Universités de Genè
ve et Lausanne, ainsi qu'un article sur la 
s itua tion  de la relève académ ique. Je 
salue cette vo lon té  de ne pas coller à 
l'actualité, mais voudrais tou t de même 
proposer quelques réflexions sur la signi
fication de la grève des étudiants.

Effervescence et  impuissance

Le quotidien d'une telle grève n'a rien 
de quotidien. En boycottant les cours et 
en réaménageant à leur guise l'espace 
universitaire, les «m ouvem entés» sont 
entrés, et ont fait entrer les membres de 
la com m unauté universitaire, dans une 
logique «ex-statique», forcément éphé
mère. Ils o n t désacralisé, pour eux et 
pour d'autres, les prises de parole, les 
contacts avec les autorités -  allant parfois 
jusqu'à des actions rugueuses ou irres
pectueuses. Ils ont agi de manière imagi
native, écrasant quelques métaphores 
(exigeant par exemple, légumes à l'ap
pui, que l'on ne leur raconte pas de sa
lades) et choisissant des modes et des 
lieux d 'in te rven tion  orig inaux. La plus 
grande surprise est qu'ils aient trouvé les 
moyens de faire durer si longtemps cette 
transgression du quo tid ien . C om m ent 
interpréter ces interventions ironiques et 
auto-ironiques, cocasses et parfois aussi 
potaches?

Dans la réflexion qu'il produisait lors 
de son dialogue avec les étudiants alle
mands de 1968, Jürgen Habermas four
nissait quelques clés d'interprétation qui 
peuvent servir aujourd'hui. Il reconnais
sa it aux é tu d ia n ts  d 'a lo rs  le m é r ite  
d'avoir réussi à revitaliser l'espace public. 
Mais il les m e tta it en garde contre ce 
qu'il appelait la pseudo-activité, contre la 
tentation de confondre le symbole et la 
réalité: c'est une hallucination de croire

que, pour transformer l'institution acadé
mique, il suffit d 'occuper un bâ tim ent 
universitaire, d 'y faire flotter drapeaux ou 
banderoles.

Quelques résidus hallucinatoires de
meurent nécessairement dans des mou
vements comme celui auquel nous avons 
assisté. Mais l'extrêm e prudence don t 
o n t fa it preuve les é tud ian ts  dans le 
choix de leurs interlocuteurs, dans la re
vendication d'une négociation puis dans 
la re n o n c ia t io n  à e n ta m e r ce lle -c i, 
montre que dans l'ensemble ils ne sont 
plus si candides, même si leurs revendi
cations souffrent de l'écartèlement entre 
une généros ité  très générale, e t une 
visée plus directement intéressée, tou r
née vers l'amélioration des cursus univer
sitaires.

Toutefois, là encore, les étudiants ont 
démontré que leur immaturité nécessaire 
était politiquement fondée. Je remarque 
en effet que leurs actions sont restées de 
bout en bout pacifiques et non destruc
trices. Ils n 'on t rien cassé, rien saccagé. 
J'y vois certes la volonté affichée de res
pecter le travail d'autres membres de la 
communauté universitaire -  le personnel 
attaché à l'intendance et à la maintenan
ce des jocaux. Mais j'y  vois aussi un para
doxal discernement: ne rien endomma
ger, marquer le caractère symbolique et 
ludique de l'action entreprise, c'est refu
ser de pratiquer la tactique suicidaire de 
la terre brûlée, c'est refuser sagement de 
mimer l'action directe pour masquer sa 
réelle impuissance. Pour parler comme 
Michel de Certeau, la tactique, voie choi
sie par ceux qui, dénués de pouvoir, ne 
peuvent viser concrètement une transfor
mation de l'espace du pouvoir, aurait été 
de pratiquer la casse. Au contraire, les 
actions sym boliques co rresponden t à 
une s tra té g ie  de personnes ou de 
groupes qui sont en position de faiblesse 
mais qui n 'on t pas renoncé à modifier les 
donnes du pouvoir.

Exercices du pouvoir

Car telle est la question qui se pose à 
l'issue de ces mouvements, actions et ré
actions. Les étudiants n 'on t aucun pou
voir, mais ils on t réussi à montrer quel 
usage en est fait par ceux qui le détien
nent ou sont supposés le détenir. Dans la 
situation actuelle, ceux-ci fon t comme si 
c'était la situation qui commandait. Les

excentricités des étudiants on t mis en 
évidence cette manière d'exercer le pou
voir à la retirette, en termes de: «Nous 
ne pouvons pas faire a u trem en t» . La 
grande déception issue de la détention 
par la gauche d'une majorité à l'exécutif 
vaudois vient de l'écartèlement croissant 
entre ce non -pouvo ir et un prétendu 
vouloir. Jean Jacques Schwaab, conseiller 
d 'É ta t en charge de l 'in s tru c t io n  pu 
blique déclarait, en une citation reprise 
par DP: «Le soutien à la formation doit 
être prioritaire dans la politique de l'État 
et c'est sans doute la manière la plus in
telligente de préparer l'avenir, y compris 
sur le plan économique»; mais les me
sures prises vont dans le sens exactement 
contraire à ce credo, et elles sont systé
matiquement justifiées par la seule fatali
té des chiffres.

Il y a de quoi susciter l'impatience et 
l ' ir r ita t io n  des citoyens. Le succès des 
étudiants aura été de les exprimer avec 
fantaisie et sérieux, et peut-être de les 
faire partager à une partie non négli
geable de la population. Reste à inventer 
un mouvement social. ■

Jürgen Habermas, Protestbewegung und 
Hochschulreform, Frankfurt a. M., Suhr- 
kamp, 1969.
Michel de Certeau, Arts de faire, Paris, 
UCE, 1980.
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REVUE DE PRESSE

M
a c h a  O e t t l i  v i e n t  de m ourir  dans 
sa 89v année,  Frieda Müller e n ta 
m e sa 106e année  et est m em bre  

depuis 1911 de la FCTA.
M a sch a  O e tt l i  es t  n é e  en  1908 au  

bord du  Lac de Constance. Elle a suivi 
ses parents  à Lausanne lorsque le père 
a été n o m m é  en 1921 à la tê te  du  Se
cré tar ia t a n t ia lc o o l iq u e  suisse. Elle a 
passé son bacho t classique à Lausanne, 
en f r a n ç a is  ; e n  1927 ,  e l le  a é t u d i é  
l 'agronom ie en  Allemagne; elle a suivi 
les cours de l'École nouvelle de la Wal- 
kemühle, près de Kassel, a été adm ise à 
l'ISK ( In te rna tionale  socialiste m i li tan 
te )  e t  y a m i l i té ,  c l a n d e s t i n e m e n t ,  
après l 'a r r iv ée  de  H itle r  au  p o uvo ir ,  
j u s q u 'a u  m o m e n t  o ù  e l le  f u t  c o n 
trainte de rentrer  en  Suisse pou r  p o u r 
suivre la lutte con tre  l 'h itlérisme et en 
faveur de ses victimes.

Collaboratrice aux  secrétariats de  la 
VPOD, puis de la FCTA, elle est deve
nue e n s u i te  secréta ire  d 'u n e  assoc ia 

t ion  de paysannes  av a n t  de passer au 
secrétariat du  PSS.

On n 'en  finirait pas d 'én u m é re r  to u t  
ce que  cette fem m e a fait au cours de 
sa vie. Sa d isp a r i t io n  p o u r ra i t  inc ite r  
u n  chercheur  à se pencher  sur l 'œ uvre  
de cette pionnière, au style de vie ascé
tique, qui luttai t  pour  u n  m o n d e  n o u 
veau.

Frieda M üller  h ab i te  à Rheinfelden. 
La Basler Zeitung  (30  avril) lui a consa 
cré u n  article à l 'occasion du  1er mai.

Elle a milité au syndicat FCTA co m 
m e ouvrière d an s  u n e  fabrique de ci
gares et a fo nc t ionné  co m m e dizenière 
( e n c a i s s e u s e  des  c o t i s a t i o n s ) .  Lors 
qu 'elle  est en trée  dans  u n  EMS, il y a 
dix ans, elle a envisagé de dém iss ion 
n e r  m ais  la FCTA a pris  des  d isp o s i 
t io n s  p o u r  la co n se rv e r  en  son  sein. 
D e u x  f e m m e s ,  d e u x  m i l i t a n t e s  q u i  
p o u r r a i e n t  ê t r e  d e s  m o d è l e s  si le 
m o n d e  ne semblait pas avoir  déjà to u r 
né  la page du  m ilitantism e. cfp

d it de 
la revue

sures d 'intégration seraient maintenant, 
tou t  com m e leurs compatriotes, m ena 
cés d 'un proche renvoi vers l'inconnu.

Le Parlement se penchera en juin sur 
la révision de la Loi sur l'asile. Nous de 
vons refuser ce nouveau statut de « per
sonne à protéger». Il est inutile et redon
dant, puisqu'il est en tout point com pa
rab le  au s ta tu t  ac tue l  des  p e rso n n e s  
adm ises  p rov iso irem en t .  Et en fin de  
compte, en privant de leur droit à l'asile 
les personnes qui fuient la violence et la 
guerre sous prétexte de les «protéger», il 
sape sournoisement le fondem ent même 
du droit d'asile. ■

Arnaque légale
La révision en cours de la Loi sur l'asile comprend un s ta tu t  
«protection provisoire». Analyse d'Alain Bovard parue dans
d'Am nesty International, Lit

E
n  l 'é ta t  a c tu e l de notre législation, le 
Conseil fédéral a la possibilité d 'a d 
mettre provisoirement sur notre terri

toire des groupes d 'étrangers ayant be 
soin de protection. Cette possibilité a été 
utilisée lors du conflit en ex-Yougoslavie, 
pour admettre en Suisse près de 18000 
personnes à titre temporaire -  sans pas
ser, pour la plupart, par les méandres de 
la p ro cé d u re  de  reconnaissance  de  la 
qualité de  réfugié. Cela n 'a  cep en d an t  
pas em pêché plus de 5000 d 'entre elles 
de bénéficier d 'u n e  p ro cé d u re  d'asile 
complète et d 'obtenir une protection du 
rable sous la forme de l'octroi d'asile.

Que nous proposent, pour le futur, le 
Conseil fédéral et la majorité de la Com
mission des institu tions poli tiques du 
Conseil national? De se doter d 'une base 
légale pour accepter sur notre territoire 
certaines catégories de personnes, qui ne 
remplissent pas les conditions nécessaires 
pour se voir accorder l'asile mais qu 'on  
ne saurait par ailleurs renvoyer chez elles, 
parce qu'elles y seraient exposées à de 
graves dangers. C om m ent?  En inscrivant

NOSTALGIE

Deux femmes de
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dans la Loi sur l'asile la possibilité d 'ac 
corder aux «réfugiés de la violence» une 
protection provisoire -  ce qui est bien -  
mais en leur in terd isan t l 'accès à une 
procédure d'asile complète et équitable. 
Ce qui est inadmissible: les personnes 
rem plissan t  tous  les cr itères d o n n a n t  
droit au s ta tut de réfugié, mais qui se
raient par ailleurs membres d 'un  groupe 
de personnes auxquelles le Conseil fédé
ral aurait décidé d'accorder une protec
tion temporaire, verraient leur procédure 
d'asile suspendue et seraient ainsi privées 
de leur droit à l'asile, sans aucune possi
bilité de recours.

Bonnes intentions douteuses

La loi garantit pourtant le droit à l'asi
le pour les réfugiés. La protection provi
soire ne saurait s'y substituer. Si la propo
sition du Conseil fédéral avait été le droit 
en vigueur en 1993, 5000  Bosniaques 
qui vivent actuellement en Suisse avec 
un passeport bleu de réfugié et qui ont 
pu, de ce fait, bénéficier de diverses me-

gauche

En coulisses

J
o u i s s a n t  d u  s o u t i e n  actif de Jean 
Pascal D elam uraz ,  o u  à to u t  le 
m o in s  d e  sa f idè le  m a n s u é t u d e ,  

« l'Agro-V aud-C onnection  » fédéra
le et paysanne  a long tem ps « tenu»  
la p o l i t iq u e  ag r ico le  d e  ce pays. 
Mais le réseau se déglingue : il ne  
p eu t  plus m énager  le directeur-ad- 
jo in t  de l'Office fédéral de  l 'agr i 
culture, Michel Pellaux, g ravem ent 
im pliqué  dans  l'affaire de l 'U n ion  
suisse d u  F rom age  (USF). N 'e m 
pêche, que p ou r  l 'heure, le rapport  
d 'e n q u ê te  a d m in is t r a t iv e  d éposé  
e n  n o v em b re  dern ie r  par  l 'anc ien  
procureur fédéral H ans Wälder d e 
m eure  to p  secret. Tout c o m m e les 
r é s u l t a t s  d e  l ' e n q u ê t e  p é n a l e  
m enée  par  Carla del P onte  sur les 
affaires de  l'ex-USF. Mais la presse 
a lém an ique  enq u ê te  à son  tour.

L;  é c o n o m i s t e - m a i s o n  d e  l 'U n io n  
s y n d i c a l e  s u is s e ,  S erge  

Gaillard, co m p te  sur la reprise qui 
s ' a n n o n c e  c l a i r e m e n t  e t  s u r  la 
c o n s é c u t iv e  d i m i n u t i o n  ( ? )  d u  
n o m b re  de personnes  au chôm age 
p o u r  c o m b a t t r e  la r é d u c t io n  des  
in d e m n ité s  de  chôm age , a t taquée  
par  la voie d 'u n  référendum  signé 
s u r to u t  e n  Suisse r o m a n d e .  Plus 
réaliste, C hris t iane Brunner, copré- 
sidente  de l'USS, veu t  jeter u n  m il 
l io n  de  francs  d a n s  la c a m p a g n e  
en  vue  de  la v o ta t io n  populaire.

- ' >’ ■ '■ i-->



CHRONIQUE BIRMANE

Appelez-moi Johnny
Les droits de l'homme ne sont pas à l'honneur en Birmanie. Anne Rivier, dans cette 
dernière chronique birmane, parle des difficultés de communication qui en découlent.

V
i n g t - c i n q  an s , un  m ètre  so ixan 
te ,  y e u x  b r u n s ,  c h e v e u x  n o i r  
c o r b e a u .  Très é l é g a n t ,  lo n g i  
soyeux, chemise im maculée . Ne 

qu it te  jamais son cartable de tissu bor 
deaux  p le in  de laissez-passer é n ig m a 
t iq u es  et d 'a r g e n t  l iqu ide .  A été  é tu 
d ian t  en  histoire nationale. Profession 
ac tu e l le :  gu ide .  F orm é en  tro is  m ois  
dans u n e  agence de la capitale dirigée 
par  u n e  Suissesse. G arço n  c h a rm a n t ,  
s e rv ia b le ,  p o n c t u e l ,  c o n s c ie n c i e u x .  
M o n  in s o u c ia n c e ,  m o n  m a n q u e  de  
co ncen tra t ion  l 'énerven t parfois. Sa re
tenue  et ses m ensonges m 'ir r i ten t  sou 
v e n t .  C a r  J o h n n y  m e  m e n t  av e c  
ap lom b . Par m ission  et par  om ission.  
J o h n n y  n ' a  p a s  c o n f i a n c e  e n  m o i .  
J o h n n y  n e  peu t avoir confiance en  per 
s o n n e .  Il fa i t  u n  m é t i e r  d a n g e r e u x  
d a n s  u n  pays dan g e reu x .  Entre  deux  
tournées, il hab i te  le cam pus de l 'un i 
versité de Rangoon chez u n e  ta n te  p ro 
fesseur d 'anglais. La d ite université est 
fermée, mais J o h n n y  ne sait pas p ou r 
quoi. Q u an d  je lui parle de m o n  fils de 
son âge, de son travail d ' in form atic ien ,  
d e  la m u s i q u e  q u ' i l  a im e ,  J o h n n y  
to m b e  enfin  le masque. Tout ouïe, e n 
c h a n té ,  il b o i t  m es  paro les ,  m ais  n e  
souffle m ot .  Lorsque j 'explique, à la fa
v e u r  d e  c o m p a r a i s o n s  p e u  r a i s o n 
nables, le système de dém ocratie  direc
te ou  le fédéralisme helvétique, J o h n 
ny  enregistre, J o h n n y  mémorise, mais 
jamais il ne  com m en te .  Personne ne le 
lu i  a a p p r i s .  D o m m a g e  p o u r  les 
échanges  et les récits de voyage. Cer
t a i n s  d e  m e s  a m is  o n t  eu  p lu s  d e  
« chance  » : leur guide, u n e  femm e, s'est 
épanchée.  Elle a évoqué  la censure, la 
peur, les dénonc ia tions  encouragées au 
sein m ê m e  des familles, les arrestations 
arbitraires...

Des contrôles sourcilleux

«A lors ,  ces  v i o l a t i o n s ,  tu  as vu  
quelque  chose?»  C o m m e si le SLORC 
(S ta te ,  Law a n d  O rd e r  R e s ta u ra t io n  
C ouncil)  m 'ava it  a t tendue!  Les viols se 
p ra t iq u e n t  en  cache tte .  La règle vau t 
pou r  les droits de l 'hom m e. La jun te  a 
bien  travaillé: le peuple est maté, m u 
selé, sans avoir perdu  le sens de l 'hos 
pitalité. Une vraie réussite pour  le to u 
risme. Je m 'a t te n d a is  à u n e  présence  
policière , à des so lda ts  en  patrou ille .

Rien ou presque. Dans les régions visi- 
tables, le gros de l 'a rm ée  sem ble  être 
c a n t o n n é  d a n s  les a é ro p o r ts .  Là, les 
contrô les  so n t  sourcilleux, l 'am biance  
tendue,  J o h n n y  très anxieux.

É v id e m m e n t ,  les in d ic e s  n e  m a n 
q u e n t  pas.

«For the government ! »

Sur la ro u te  de Pagan  à M andalay ,  
par exemple, nids de poules, bas-côtés 
défoncés, l 'asphalte  doit  dater de la co 
lo n i s a t i o n  ang la ise .  Je lis d a n s  m o n  
gu id e  Lonely P lanet q u e  « les corvées 
e n v e r s  l 'É t a t  e x i s t e n t  t o u j o u r s  au  
M yanm ar» . Ces femm es âgées, voûtées 
sur  leur  o u t i l?  Ces vieillards, ces g a 
m i n s  q u i  c a s s e n t  d e s  c a i l l o u x  a u x  
abords des localités, ces tas de gravier 
partout ,  inutilisés? Et ces barrages suc
cessifs, à l 'en t ré e  de  c h a q u e  ville, de 
c h a q u e  v i l la g e ,  s im p le s  p é a g e s  ou  
m o y e n  de su rve il lance?  Du fond  des 
cahutes, des gardiens nous  guetten t ,  se 
p r é c i p i t e n t .  J o h n n y  le u r  g l isse  
quelques billets, se justifie: «Pour l 'en 
tretien des routes, M adam, les Birmans 
paien t aussi, vous savez». Je me fâche: 
«Donations, oui, for the  governm en t!»  
Le jeune h o m m e  pouffe dans sa m ain  
droite. J 'insiste: «Votre pays est u n  rac
k e t  i n s t i t u t i o n n a l i s é ,  J o h n n y  ». Les 
c o m m u n a u té s  religieuses ne  so n t  pas 
en  reste. Classique, universelle alliance 
du  sabre et du  goupillon. À l 'approche 
des m onastères ,  des jeunes filles cou 
vertes de fleurs s 'é lancent sur la chaus 
sée, les unes h u r lan t  leur réclame dans 
des m é g a p h o n e s ,  les au tre s  se co u a n t  
de  gros bols de  m éta l .  Et ça m arche .  
Les voyageurs je tten t des brassées d 'a u 
m ônes  par les fenêtres. « Le bouddh is te  
laïc s 'acquiert ainsi des mérites qui fa
v o r is e ro n t  ses fu tu re s  rena issances .  » 
M uet sur la politique, J o h n n y  est in ta 
rissable sur les religions. C hrét ien  bap- 
tis te  par  son  g rand -père  ind ien ,  d o u 
b lem en t  m inorita ire  donc,  il van te  ré
g u l iè rem en t  les exploits  prosélytes de 
son frère, pasteur m issionnaire en  pays 
naga. «Des sauvages qu i  v iva ien t nus  
s o u s  des  p e a u x  d e  b ê te s ,  M a d a m  ». 
J o h n n y  ju b i l e .  L 'é v a n g é l i s a t i o n  et 
l 'éducat ion  chré tiennes  o n t  réalisé des 
miracles. Les nus  se son t  habillés pour 
app rend re  à lire, à écrire et à compter. 
Un peu trop  vite et trop  bien, aux yeux

jaloux de la junte. Le pasteur, à l'instar 
de  t o u t e s  les a u t r e s  m i s s io n s  c h r é 
t iennes ,  a été «p r ié»  de  re n tre r  chez 
lui. Il y prêche des conva incus  en at
t e n d a n t  des jours m eilleurs .  Harcelé, 
J o h n n y  r e c o n n a î t  q u 'a u  M y a n m a r  il 
vau t m ieux  être bouddh is te  et birman.

Au M o n t  Boppa, 1520 m, résidence 
des 36 n a t  (esprits gardiens, d 'essence 
a n im is te )  les p lus  p u is san ts  du  p a n 
th é o n  birm an, l’escalier qui condu i t  au 
sanctuaire est raide co m m e u n e  échel
le. La m o n té e  d u re  p lus  d 'u n e  demi- 
heure . Le long  de l 'allée escarpée, ces 
h o m m e s  d é c h a r n é s ,  e n  s u e u r ,  qui 
transpo r ten t  d ’énorm es m oellons bruts 
sur l 'épaule, des forçats? C o m m e ceux 
qui redressent, sans p ro tec tion  d 'aucu 
ne sorte, les vieux tem ples des sites ar
chéologiques? Et sur les rives du  fleuve 
Irrawady, ces bidonvilles sans eau cou
rante, cette misère, cette précarité, des 
popu la tions  déplacées? Et dans les m a
nufactures, sur les chantie rs ,  d an s  les 
hô te ls  et les ateliers «ces en fa n ts  qui 
t r a v a i l l e n t  c o m m e  des g ra n d s ,  vous 
trouvez ça norm al?»

J o h n n y  se co u e  la tê te .  À Pagan , à 
u n e  fillette qui nous m o n tre  le chem in 
d ans  u n e  ru ine, son pe t i t  frère sur le 
d o s ,  je d e m a n d e  o ù  e s t  s o n  éco le .  
Geste vague. Dans u n  mauvais anglais, 
elle m 'ap p ren d  qu 'elle y est allée trois 
ans  et qu 'elle a adoré ça. «Now, finish» 
rajoute-t-elle, en  me m o n t ra n t  son en 
co m b ra n t  fardeau. Long soupir et sa re
quête, dérisoire, pareille à celle de tous 
les enfan ts  de là-bas: «Pen, pencil for 
me, M adam  ?»

Q u a n d  J o h n n y  hés ite  à ré p o n d re  à 
u n e  de mes questions, je lui traduis un 
passage s ign ifica tif  de  m o n  gu ide  de 
voyage. J o h n n y  est to m b é  am oureux  
de ce livre dès le prem ier jour. Il le dé
vore des yeux. Je le lui ai prom is en an 
glais. À Rangoon, d an s  la librairie du 
g ouvernem ent ,  la vendeuse n 'e n  a ja
mais e n te n d u  parler. J o h n n y  est boule
versé. «Pas de problèm e, je vous l 'en 
voie dès que possible». J o h n n y  blêmit, 
jure que  ce n 'es t pas la peine. «Pas par 
la poste, b ien  sûr. Un de mes am is le 
déposera  à vo tre  agence d irec tem ent,  
d 'accord?»

Si le magasin avait été vide, je parie 
que J o h n n y  m 'au ra i t  embrassée. A lui 
seul, son sourire valait tou t  le voyage.

Anne Rivier


