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Nouveau coup dur 
pour la retraite flexible

L
J  i n t r o d u c t i o n  d e  la  r e t r a i t e  

flexible est e n  passe de  d ev e n ir  

l ’A r l é s i e n n e  d e  la  p o l i t i q u e  

sociale. O ffr i r  u n e  v ra ie  p o s s i 

bilité  de  d é p a r t  à  la  re tra ite  a v a n t l ’âge 

de  65 ans, échéan ce  q u i v a u d ra  d é so r 

m a is  p o u r  les d e u x  sexes, é ta i t  p o u r 

t a n t  l ’u n  d e s  o b je c t i f s  m a je u r s  d e  la  

o n z iè m e  rév is io n  de  l ’AVS.

D a n s  s a  s e s s i o n  e x t r a o r d i n a i r e  d e  

m a i  2 0 0 1 , le  C o n s e i l  n a t i o n a l  a v a i t  

a c c ep té  d e  c o n s a c re r  400  m i l l io n s  a u  

f i n a n c e m e n t  d e  la  r e t r a i t e  f l e x ib le ,  

a lo rs m ê m e  q u e  la  m a jo r i té  de  sa  c o m 

m is s io n  e n  p ro p o s a i t  le d o u b le . C e tte  

d é c i s io n  a v a i t  é té  p r i s e  d u  b o u t  d es  

lèvres p a r  u n e  seule vo ix  d ’écart. C ette  

p re m iè re  co u leu v re  p a ra issa it  dé jà  d if 

ficile à  avaler.

Les th u r ifé ra ire s  d u  p r in c ip e  de  la n e u 

t r a l i té  des c o û ts ,  d a n s  la  r é f o rm e  des 

a s su ra n c e s  sociales , o n t  b ie n  e n te n d u  

r e p r i s  l e u r  b â t o n  d e  p è l e r i n .  P lu s  

é t r a n g e ,  les d é m o c r a t e s - c h r é t i e n s  se 

s o n t  d is ta n c é s  de  la  s o lu t io n  re te n u e ,  

a v e c  l e u r  a v a l ,  p a r  la  C h a m b r e  d u  

p e u p le  e n  p ro p o s a n t  d e v a n t le C onseil 

d e s  E ta t s  u n e  s o l u t i o n  d e  « r e n t e s -  

p o n ts»  m a n ife s te m e n t  bo iteuse . D éçu s  

d u  re je t de  le u r  p ro p o s i t io n ,  les s é n a 

t e u r s  d é m o c r a t e s - c h r é t i e n s  se s o n t  

a lo rs ralliés à la  d im in u t io n  p u re m e n t  

ac tu arie lle  de  la  ren te , q u i a é té  re te n u e  

g râce  à le u r  so u t ie n .  Avec ce tte  s o lu 

t io n ,  les f e m m e s  p a ie r o n t  e n  effet u n  

lo u rd  t r i b u t  à ce tte  ré v is io n  de  l ’AVS, 

t a n t  p a r  le r e l è v e m e n t  d e  l ’âge  d e  la  

re tra ite  à  65 an s  q u e  p a r  la su p p re ss io n  

d u  t a u x  f a v o r a b le  q u i  l e u r  a v a i t  é té  

g a ra n t i  d a n s  la  d ix ièm e  rév is io n  e n  cas 

de  d é p a r t  an t ic ip é  à  la re tra ite , e n  c o m 

p e n sa t io n  d u  re lèv em e n t de l ’âge de  la 

re tra ite  à 64 ans. Il est to ta le m e n t  in a c 

cep tab le  q u e  ces sacrifices n e  so ien t pas 

co m p e n sés  p a r  la possib ilité  de  b én é fi

cier d ’u n e  ren te  de  vieillesse suffisan te  

dès 62 ans.

U n e  AVS m o d e r n e  p a ss e  n é c e s s a i r e 

m e n t  p a r  u n e  p lu s  g ra n d e  flexibilité  de 

l ’âge de  la  re tra ite . Il n e  s’agit pas d ’in 

c iter les p e rso n n e s  à cesser p lu s  tô t  le u r 

ac tiv ité  p ro fess io nn e lle  - les r e s t ru c tu 

ra t io n s  s’en  c h a rg e n t au  b eso in  - m a is  

d ’o ff r i r  e t s u r to u t  de  r e n d r e  p o ss ib le  

c e t t e  s o l u t i o n ,  e n  p a r t i c u l i e r  p o u r  

celles q u i  ex ercen t des t ra v a u x  pén ib les  

e t q u i  o n t  u n e  e s p é ra n c e  d e  v ie  p lu s  

faib le. O r, se lo n  le 

c a l c u l  p u r e m e n t  

a c t u a r i e l  r e t e n u  

p a r  le C o n se i l  des  

E ta ts ,  u n e  r e t r a i te  

à 62 a n s  p o u r  les 

s a la r i é s  m o d e s t e s  

n e  s e r a i t  q u ’u n  

le u rre  en  ra iso n  de 

la  d im in u t io n  i m 

p o s é e  d e  la  r e n t e  

d e  1 6 ,5 6 % ,  a l o r s

q u e  le C o n se il n a t io n a l  p ro p o s a i t  u n e  

baisse de  11,3%. P a r-dessus le m a rc h é , 

le C onse il des E tats a refusé  d ’abaisser 

le seu il m in im a l  d ’e n t ré e  à  la  L PP  de 

telle so r te  q u e  les p e rso n n e s  à  bas reve 

n u  se v o i e n t  é g a l e m e n t  r e f u s e r  u n e  

re tra ite  a n tic ip ée  p a r  le biais p lu s  a léa 

to ire  d u  d e u x iè m e  pilier.

Le C onse il n a t io n a l  p e u t  en co re  im p o 

ser so n  m o d è le  d a n s  l ’é l im in a t io n  des 

d ivergences, sans q u o i  u n  ré f é re n d u m  

se c h a rg e r a i t  d e  fa ire  p a s s e r  t o u t e  la  

o n z iè m e  rév is io n  à la  tra p p e . AD

Une AVS 

moderne passe 

nécessairement 

par une plus 

grande flexibilité 

de l'âge 

de la retraite.
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______

Gare aux conclusions hâtives

L
J  analyse superficielle des résultats 

de la vo ta tion  sur l’asile conduit à 

souligner, une fois de plus, le cli

vage lin gu is tiq ue . A n o u v eau  la 

fameuse barrière des rôstis a divisé Além a

niques et Romands. Il est vrai que les p re 

m iers  o n t  d o n n é  u n e  légère m a jo r i té  à 

l’initiative de l’U DC alors que les seconds 

l’o n t g lobalem ent rejetée. Mais la lecture 

cantonale  des résultats do n n e  une image 

déformée de la réalité. Et m êm e si l’on  se 

réfère au  clivage linguistique, ce critère ne 

jo u e  pas p le inem ent puisque Berne, Bâle- 

Ville, Lucerne et Zoug on t rejeté l’in itia ti

ve. P a r a i l le u rs  la g ra n d e  m a jo r i té  des 

ch e fs - l ie u x  c a n to n a u x  lu i o n t  d i t  n o n . 

Berne et Fribourg  l’on t m êm e refusée plus 

largem ent que Lausanne et Genève.

Le fossé v ille  c a m p a g n e  sem b le  ê tre  

plus dé te rm inan t e t il va de pair avec les 

niveaux de fo rm ation  et de revenu. C ’est

lui qui divise p rinc ipalem en t la Suisse a u 

jo u r d ’hui. Mais il faut a ttendre  les résul

ta ts  de l ’an a ly se  Vox p o u r  en  av o ir  la 

confirm ation.

Débat défaillant
Au soir du 24 novembre, des co m m en 

tateurs n ’o n t pas hésité à p ronostiquer u n  

raz-de-m arée  de l’U DC aux élections fé

dérales de 2003. C ’est aller b ien vite en be 

sogne. Le vote  p o p u la ire  ne t r a d u i t  pas 

d ’a b o rd  u n e  o r ie n ta t io n  p a r t is an e  mais 

u n e  p ré fé re n c e  p a r  r a p p o r t  à u n  o b je t  

isolé. O n  a p u  observer ce p h én om ène  à 

p ropos de la Loi sur le m arché de l’électri

cité et de la révision de la Loi sur l’assu

rance  chôm age: le refus de la p rem ière , 

p rô n é  par la gauche, a tr io m p h é  grâce à 

u n  a p p o r t  substantie l de l’é lectorat de la 

d ro i te  n a t io n a l is te .  Et il ne fa it  pas  de 

d o u te  que l ’a c cep ta tio n  de la seconde a

bénéficié des voix de la gauche. Là égale

m ent le sondage Vox devrait le confirmer.

C ette  v o ta t io n  a m o n tré ,  u n e  fois de 

plus, l’im portance de l’engagem ent - trop  

faible à cette occasion - des autorités, des 

élus et des partis. Ni le Conseil fédéral ni 

les partis n ’on t véritablem ent mouillé leur 

chemise. Face à u n  malaise diffus engen 

dré p a r  les scandales  é c o n o m ico -f in a n -  

ciers à répétition , la situa tion  tendue sur 

le m arché du  travail et, de m anière  plus 

générale, l’insécurité  q u a n t à l’avenir, la 

confron ta tion  des argum ents se révèle in 

dispensable. Car laisser libre le te rra in  du 

d é b a t e t t r a i t e r  p a r  le m é p r is  ce q u ’on  

qualifie u n  peu rap idem en t de p héno m è 

ne xénophobe, c ’est favoriser l’émergence 

d ’u n  bouc émissaire - dans le cas p art icu 

lier les requérants d ’asile - à qui l’on  peut 

faire p o r te r  la responsab ilité  de f ru s tra 

tions multiples. jd

Econom ie__________

Néocapitalisme d'Etat

D
ans ses Leçons fam ilières 

d ’é c o n o m i e  p o l i t i q u e  

(1947), le jésuite Philippe 

de So ign ies é c r i t  «C o m m e le 

diable in te rro g é  par le C hris t 

dans l ’Evangile, le capitalism e 

so u m is  à u n  in te r r o g a to i re  

d ’identité devrait rép on d re : je  

suis légion, car je  suis tout à la 

fois : fascisme, m ur d ’argent, dic

tature, provocation, etc.,». Le ca

pitalisme d ’Etat adopte, lui aussi, 

des formes variées selon le régi

me q u ’il sert. Celui des Egyp

tiens, deux mille ans avant notre 

ère, d iffère de ceux que nous 

avons connus à notre époque.

A ctuellem ent on  assiste à sa 

renaissance sous des formes que 

nous som m es tentés d ’appeler 

«néocapitalisme d ’Etat». Quand 

une collectivité publique, que ce 

soit la Confédération, un canton 

ou  un e  c o m m u n e  tran sfo rm e

une adm inistra tion  en une en 

treprise au tonom e d ’économ ie 

collective, elle renonce à gérer 

d irec tem en t un  service public 

sans le privatiser. Certains le re

grettent alors qu ’en 1911, le so

cialiste belge Emile Vandervelde, 

dans sa brochure intitulée Le so

cialisme contre l ’E tat jugeait in 

d isp en sa b le  la s é p a ra t io n  de 

« l’E ta t -g o u v e rn e m e n t  e t de

1 ’Etat-industriel ».

Que se passe-t-il ces tem ps? 

Quelques exemples : les services 

d ’électricité de trois villes suisses 

envisagent d’acquérir l’entreprise 

Cablecom  qui diffuse des p ro 

grammes de télévision par câble, 

les Entreprises électriques fri- 

bou rg eo ises  a u g m e n te n t  leur 

participation dans Frigaz, société 

de gaz du canton de Fribourg, les 

CFF acquièrent la compagnie de 

chem in de fer M ittel-Thurgau-

bahn. Deux entreprises publiques 

du  ca n to n  de B erne - d o n t  la 

Banque cantonale - achètent des 

participations im portantes dans 

la Holding du chemin de fer de la 

Jungfrau et les électeurs de la ca

pitale acceptent de créer une en

treprise nouvelle, la Stadtbauten 

Bern (StaBe), pour mieux gérer 

la fortune immobilière de la ville 

et la libérer des règles rigides de 

la réglementation cantonale (qui 

impose des amortissements fixes 

dégageant des réserves occultes 

inutilisables). Evidemment, des 

o p p o sa n ts  se so n t  p la in ts  du 

m anque de contrô le  dém o cra 

tique. N ’est-ce pas ce que Van

dervelde nom m e «l’Etat gendar

me»? Les droits de l ’entreprise 

seront fixés dans u n  règlement 

établi par l’Etat.

Le professeur Edgar Milhaud, 

à l ’Université de Genève, avait

créé le CIRIEC (Centre interna

tional de recherche et d ’informa

tion sur l’économie collective). 

U ne se c t io n  su isse  a v a it été  

constituée  au m ilieu du siècle 

passé. Dans une conférence don

née en  1956 à une jo u rn é e  de 

travail de cette section, l’ancien 

Conseiller fédéral Ernest Nobs 

avait parlé de «L’Etat de l’écono

mie collective». O n trouve cette 

p h ra s e  d an s  sa c o n c lu s io n  : 

«Pour m aintenir et développer 

davantage les institutions d ’éco

nomie collective de notre pays, il 

serait d ’un  grand intérêt de for

ger les arm es d ’une économ ie 

vraiment sociale».

Peut-être  le «néocapitalism e 

d ’Etat» permet d ’atteindre ce but 

plus que la pure gestion adm i

nistrative et bureaucratique. A 

co n d itio n , év idem m ent, de le 

vouloir. cfp
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SIDA

Les virus de la recherche
L'histoire du combat contre le SIDA est exemplaire. 

Les espoirs e t les déceptions se sont succédé au rythme 

des relations tumultueuses entre chercheurs et 

bailleurs de fonds pris en otages par les médias.

B
e a u c o u p  de c h i f f re s  

p o u r la jo u rn ée  m o n d ia 

le du SIDA. J ’ en  retiens 

deux : en 2002, env iron  

trois m illions d ’êtres hum ains 

son t décédés de cette maladie, 

mais on  estime à cinq millions 

le n o m bre  de p ersonnes n o u 

vellem ent infectées. L’épidémie 

continue donc sa progression.

Il y a u ra  b ie n tô t  v in g t ans 

que l’agent du SIDA, le VIH, a 

été identifié. Les deux g rands 

p ro tag o n is tes  de cette d éco u 

v e rte , Luc M o n ta -  

gn ie r ( In s ti tu t Pas

te u r, Paris) e t R o 

b e rt Gallo (Univer

s ité  d u  M a ry la n d ,

B o s to n )  se s o n t  

(p resque) r é c o n c i 

l iés  a lo r s  q u ’ils 

av a ien t p e rd u  leu r 

tem ps dans des p é 

r ip é tie s  ju d ic ia ire s  

q u i  o n t  m ê m e  

a m e n é ,  à u n  m o 

m e n t donné , u n  accord  en tre  

le p r e m ie r  m in is t r e  Jacq u es  

C hirac et le p rés id en t R onald 

Reagan.

M alg ré  l ’é v o lu tio n  te rr ib le  

de la pandém ie, il faut relever 

que la recherche  su r  le SIDA 

est l ’h is to ire  d ’u n  succès. En 

e ffe t, le V IH  a é té  id e n t i f ié  

com m e la cause du  SIDA deux 

ans et dem i après les prem iers 

cas de m a la d ie  (1 9 8 1 ) .  I l a 

fallu deux autres années seule

m e n t  p o u r  q u e  des te s ts  de 

san g  s o ie n t  co m m e rc ia lisé s ,  

r é d u i s a n t  a in s i  à z é ro  (dans  

les pays r iches) la t r a n s m is 

Malgré l'évolution 

terrible de la 

pandémie, 

il faut relever 

que la recherche 

sur le SIDA est 

l'histoire d'un 

succès.

sion par transfus ion  sanguine. 

D e u x  a n s  p lu s  t a r d  e n c o re  

c ’es t l ’i n t r o d u c t io n  d u  p r e 

m ie r  a g e n t  t h é r a p e u t i q u e  

an ti-V IH , l’AZT.

La recherche 
malgré les doutes

Les chercheurs, actifs dans le 

d o m a in e  des ré t ro v i ru s ,  o n t  

longtem ps m ené une existence 

discrète. A p a r t i r  de m odèles 

an im aux  on postu lait dans les 

a n n é e s  s e p t a n te  l ’o r ig in e  

rétro-virale  de can 

cers  h u m a in s  ; les 

ré s u l ta ts  c l in iq u e s  

ta rd a n t  à venir, les 

p rog ram m es de re 

c h e rch e  fu re n t  a r 

r ê t é s .  L. M o n ta -  

g n ie r  r a c o n te ,  p a r  

exemple, les années 

in fruc tueuses à dé 

te c te r  des r é t r o v i 

r u s  d a n s  d e s  c u l 

tures cellulaires ob 

tenues par des biopsies de p a 

tien ts . Ces équ ipes o n t  p u  se 

m a i n t e n i r  c a r  e l le s  a v a ie n t  

réussi, à l’in té r ie u r  d ’u n  p ro 

g ra m m e ,  v o u lu  p a r  les i n s 

tances politiques, à développer 

les o u t i l s  de  b a se  de la r e 

cherche fondam entale, en p a r 

t i c u l i e r  des  p ro to c o le s  t o u 

jo u rs  plus efficaces de cultures 

de c e l lu le s  ; q u a n d  les p r o 

g ram m es officiels o n t  été in 

te rrom pus, ces équipes étaient 

protégées pa r  des in s ti tu tio n s  

puissantes capables d ’en  assu

rer le m ain tien  à long term e. Il 

faut a jou ter à cela la collabora

t io n  in te n se  de la b o ra to i re s  

«périphériques», e t voilà p ro 

b ab lem en t les ra isons qui ex 

p liquen t la rapidité de l’id en ti

fication du  virus du SIDA.

La p ro m p titu de  avec laquel

le l ’A ZT  a été  in t ro d u i te  est 

due à la d é te rm ina tion  des o r 

g a n is a t io n s  de m a la d e s ,  q u i 

o n t  f a i t  « s a u te r»  c e r t a in e s  

étapes canoniques de l’expéri

m e n ta tion  clinique.

Les nuisances 
médiatiques

R é tro sp e c tiv e m e n t ,  la m é 

d ia tisa tio n  in tense  de chaque 

«p e tite»  d éc o u v e r te  fu t  n u i 

s ib le .  A in s i ,  le n o n - r e s p e c t  

d ’u n  em bargo  p a r  u n  jo u r n a 

liste, provoqua une conférence 

de presse hâtive de la p a rt des 

su p é r ieu rs  de R. Gallo - sans 

in v ita tio n  de L. M o n tag n ie r - 

et déclencha ensuite une guer

re des priorités coûteuse. Autre 

exemple : le travail à p a r t ir  de 

b io p s ie s  d es  p a t i e n t s .  O r, 

l’échange transfron talier de ce 

m a té r i e l  d ’é tu d e  a m è n e  en  

b io lo g ie  des c o n ta m in a t io n s

in vo lon ta ire s  d o n t  q u e lq u ’u n  

f in i r a  b ie n  p a r  d é c o u v r i r ,  à 

l’aide de son protocole, le co- 

f a c t e u r  t r o u b l a n t .  M a is  si 

chaque échantillon est accom 

pagné d ’u n  journaliste  et d ’un  

ju ris te  - ce qui fut le cas lors de 

la guerre des droits sur le test 

san g u in  - le travail des c h e r 

cheurs devient impossible.

A p rè s  les a n n é e s  r a p id e s ,  

v o ic i  le r a l e n t i s s e m e n t .  Les 

t r i th é ra p ie s  so n t  in t ro d u i te s  

en  1995, et le pipe-line  actuel 

de nouveaux  agents an ti-V IH  

s’est rédu it (une dem i-douzai- 

ne so n t dans des phases avan 

cées d ’essais cliniques). Passer 

d ’u n e  ch im io th é rap ie  à vie à 

u n e  g u é r i s o n ,  c ’e s t  u n  d é fi 

majeur.

Le défi a aussi une  co m p o 

sante politique, le transfert de 

te ch n o lo g ie  dans les pays les 

plus touchés et l’établissem ent 

c o m m u n  de c o n d i t io n s  c o r 

rectes p o u r la mise au  p o in t et 

les tests d ’u n  vaccin. ge

Science, novembre 2002.

Ils ne se p laignent pas

Quels cris au ra it-on  en tendu  si l’on  avait prévu un  prélè

vem ent de 50 milliards de francs sur les 300 personnes plus 

fortunées de Suisse p o u r réduire l’endettem ent de l’Etat. Les 

folies de la bourse leur ont, parait-il, fait perdre  une  telle 

som m e l’année passée. Les données du mensuel B ilanz on t 

été reprises sans com m entaire  par une partie de la presse. Ne 

s’agit-il que de peanuts ? cfp
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Nucléaire

Economiser et rationaliser
Dans ce troisième volet de la série consacrée 

au nucléaire, les auteurs préconisent une utilisation 

plus rationnelle de l'énergie et le développement 

de ressources alternatives à l'exploitation de l'atome.

y
ue d i r ie z - v o u s  à u n  

b o u c h e r  q u i ,  p o u r  

continuer à vendre de 

la v ia n d e  de v a ch e  

'ancerait que ça coû te 

ra i t  b eau co up  tro p  cher de la 

remplacer par du caviar?

Que nous pourrions très bien 

m anger de la viande de vache 

testée, m êm e si elle coû te  u n  

peu plus cher, ou de la viande 

de porc, ou de volaille, qui sont 

meilleur marché, voire m anger 

moins de viande.

De même, les études présen

tées périodiquem ent par les m i

lieux favorab les au  nu c léa ire  

sont des rideaux de fumée pour 

nou s  faire o u b lie r que le n u 

cléaire est dangereux , que les 

d é c h e ts  n u c lé a i r e s  s o n t  des 

bom bes à re ta rdem ent, que le 

n u c lé a i re  e s t  r u i n e u x  p o u r  

l’économie suisse.

Systématiquement les frais de 

mise à jo u r  des installations n u 

c lé a ire s  s o n t  « o u b lié s» ,  les 

prim es d ’assurance et les coûts 

de prise en  charge des déchets 

nucléaires négligés. Systém ati

qu em en t les stratégies p résen 

tées pour remplacer le nucléaire 

s o n t  a b s u r d e s  e t  ru in e u s e s .  

Ainsi les part isan s  de l’a tom e 

o n t  m o n tré  que rem p lace r  le 

nucléaire par des cellules pho- 

to v o l ta ïq u e s  r e v i e n d r a i t  à 

soixante milliards de francs, et 

que choisir l’op tion  un ique de 

centrales à gaz s’élèverait à qua

rante milliards, et ainsi de suite.

L o in  des c h o ix  a b s u r d e s  

avancés p a r  ces é tu d es , n o us  

p ro p o s o n s  u n e  s tra té g ie  qu i

privilégie le recours op tim al à 

u n  panachage :

■  U t i l i s a t i o n  r a t io n n e l l e  de 

l’énergie.

■  D éveloppem ent des énergies 

renouvelables.

■  Couplage chaleur-électricité.

■  R éduction  du  solde ex po rta 

teur positif.

Ce choix est n o n  seu lem ent 

favorable  à l’en v iro n n e m e n t ,  

mais aussi économ iquem ent in 

téressant.

L’ensemble des mesures p ré 

c o n i s é e s  p e r m e t t r a i t  a u x  

co n so m m ateu rs  d ’économ iser 

au  m oins u n  milliard de francs 

e t de re n o n c e r  à l ’é lec tr ic i té  

p ro d u i te  p a r  le n u c lé a ire  en  

d ix  a n s  s a n s  t o u c h e r  a u  

confort actuel.

Utilisation plus rationnelle 
du courant électrique

En 1989 le m e i l l e u r  fr ig o  

consom m ait 330 kW h p a r  an ; 

en  2002 175 kW h . A m poules 

économiques et éclairage effica

ce fournissent la même lumière 

e n  c o n s o m m a n t  c in q  fo is 

m o in s  de c o u r a n t ;  30%  au  

m oins du couran t nucléaire, et 

plus de 500 millions de francs, 

p e u v e n t  ê tre  é c o n o m isé s  p a r  

l ’a m é lio ra t io n  du  re n d e m e n t  

des installations !

Limitation du 
chauffage électrique

Les tarifs absurdes du  lobby 

nucléaire favorisent l’utilisation 

de 200 000 c h a u ffa g e s  é le c 

tr iqu es  directs, alors que leur 

r e n d e m e n t  ex e rg é t iq u e  n ’est

que de 7%. Cette co n so m m a 

t io n  d im in u e ra it  de m oitié  si 

l’on  rem plaçait ces chauffages 

p a r  des  p o m p e s  à c h a l e u r  

(c o m m e  à l ’Ecole p o ly t e c h 

n iq u e  fédérale de L ausanne), 

p a r  des chauffages à bo is  ou 

p a r  d ’a u t r e s  s y s tè m e s  a in s i  

q u ’en  a m é l io r a n t  l ’i s o la t io n  

des  b â t i m e n t s  c o n c e r n é s .  

A insi, 500 m ill io n s  de francs 

s u p p lé m e n ta i r e s  p o u r r a i e n t  

être économisés.

Développement des 
énergies renouvelables

Le potentie l de l’énergie so 

laire, du vent, de la biomasse, 

ainsi que les possibilités d ’am é

lioration  des centrales hydrau

liqu es  so n t  b ie n  p lu s  g ran d s  

que ce que prétend le lobby n u 

c léa ire  e t p e r m e t t r o n t ,  d ’ic i 

2030, de fournir 10% de la p ro 

d u c t io n  actuelle  d ’électric ité . 

D ’éventuelles augm entations de 

la c o n so m m a tio n  de c o u ra n t  

seron t couvertes à long term e 

par de nouveaux vecteurs éner

gétiques

Recours au couplage 
chaleur-électricité

Le p o te n t ie l  de ce tte  te c h 

n iq u e  é p ro u v é e  es t c o n s id é 

rable. Elle peu t facilement rem 

placer en  hiver, là où la dem an

de est la plus élevée, la moitié 

de la p ro d uc tio n  des centrales 

n u c lé a i re s .  Les c o m p a g n ie s  

d ’électricité o n t freiné son  dé

veloppem ent décentralisé pour 

ne pas porter to r t au nucléaire.

Sortir du nucléaire im plique 

la mise en œuvre de cette stra

tégie optimale p o u r notre sécu

rité, p o u r  l’économ ie  et p o u r  

l’environnement. ■

C o n s é q u e n c e s  de  l 'a cce p ta t io n  par le p eup le  
de  l ' in i t ia t ive  «S ort ir  du nuc léa ire»

■  La durée de fonctionnement des centrales existantes sera limitée 

à trente ans, ce qui correspond à des exigences minimales de sé

curité .

■  Tous les frais en rapport avec l’exploitation et la désaffectation 

des centrales seront assumés par l’industrie nucléaire et les entre

prises connexes.

■  Les collectivités auront leur m ot à dire en matière de stockage 

des déchets nucléaires.

■  Nos déchets nucléaires ne seront plus «retraités» et cesseront 

d ’empoisonner la Manche, la mer d ’Irlande et la mer du Nord.

■  La Confédération devra clairement s’engager pour accroître l’ef

ficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables, ce 

qui sera bénéfique à l’ensemble de l’économie suisse et contri

buera à la création de dizaines de milliers d ’emplois. ■
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Nucléaire

Le coût réel de l'énergie atomique

T
out le monde sait aujourd’hui que les 

centrales nucléaires sont les machines 

les plus complexes, les plus dange

reuses et les plus chères que l’homme 

ait inventées pour chauffer de l’eau et produi

re de l’électricité.

La faillite économique du nucléaire est res

tée longtemps inaperçue car l’industrie  de 

l’atome, indispensable pour produire en cati

mini des bombes nucléaires, a bénéficié dans 

la p lu p a r t  des Etats de no m b reu x  passe- 

droits. En Suisse, elle a pu compter sur :

■  le financement d isproportionné de la re 

cherche et du développement. Plus de 3,2 

milliards de francs à ce jour.

■  la possibilité de ne pas s’assurer correcte

ment. Un milliard de francs d ’assurance RC 

pour nos centrales, alors que l’étude de la 

protection civile Katanos a m ontré qu ’un

accident majeur coûterait à notre pays plus 

de 4300 milliards de francs.

■  l ’augm enta tion  de la puissance des cen

trales, ce qui accroît d ’autant les risques.

■  l ’au to risa tion  d ’économ iser sur les frais 

d ’entretien.

■  les autorisations d ’exploiter sans limites 

dans le temps, afin d ’étaler les frais fixes. À 

l’origine les exploitants prévoyaient 20-25 

ans. Aujourd’hui 50-60 ans, autant dire jus

qu’à ce qu’un accident majeur ne les arrête.

■  la possibilité de ne pas constituer toutes les 

réserves financières nécessaires au démantè

lement des centrales.

■  la certitude enfin, que les générations fu

tures devront assumer la quasi-totalité du 

lourd fardeau de la gestion des déchets ra

dioactifs...

Une étude allemande a montré que, sans les

avantages directs et indirects énumérés ci- 

dessus, le prix du KWh nucléaire serait supé

rieur à 2 fr. 50.

Tous les privilèges que le lobby nucléaire a 

obtenus ont pour effet de baisser artificielle

m ent le prix du kWh nucléaire, mais aussi 

d ’accroître les risques liés au fonctionnement 

«normal» des centrales. Alors que les autorités 

devraient s’y opposer, une majorité d ’entre 

elles défend les intérêts des propriétaires de 

centrales plutôt que ceux de la population et 

de l’économie.

Et pourtant, malgré ces avantages inadmis

sibles, le courant nucléaire n’est pas concur

rentiel. Le journal alémanique K-tip, spéciali

sé dans la défense des consom m ateurs , a 

montré que les Suisses payaient chaque jou r 

plus d ’un million de francs de trop à cause du 

choix nucléaire. ■

Sept bonnes raisons pour sortir du nucléaire

Un combat pour la vie

La contam ination nucléaire a 

des conséquences dans l’espace et 

dans le tem ps q u ’aucune autre 

forme de pollution n ’atteint. De

puis Tchernobyl, les milieux pro 

nucléaires eux-mêmes admettent le 

risque d ’une nouvelle catastrophe 

nucléaire. Mais, même sans acci

dent, sans attentat toujours pos

sible, les faibles doses de radioacti

vité disséminées dans l’environne

m en t par le nucléaire  o n t des 

conséquences graves: cancers, leu

cémies, affaiblissement du système 

immunitaire...

Créer des emplois

La Suisse est un important ex

portateur de courant. Même en 

hiver le solde exportateur est posi

tif, notre industrie ne risque donc 

pas de manquer d ’électricité. Au 

contraire, les études d ’experts ont 

montré que l’abandon progressif 

du nucléaire au profit d ’une utilisa

tion rationnelle de l’énergie ainsi 

que le recours aux énergies renou

velables, assurent plus d’emplois, et 

de qualité! La Suisse serait, en 

ou tre , m oins dépen d an te  de 

l’étranger.

Arrêter de produire des déchets

L’exploitation des centrales nu

cléaires p rodu it du p lu tonium , 

dont une quantité aussi faible que 

0,000013 gramme est déjà mortel

le, ainsi que d ’autres substances ra

dioactives extrêmement toxiques, 

inconnues à l’état naturel. Il n’exis

te aucune solution sûre de stockage 

définitif. Le retraitement des dé

chets suisses empoisonne la mer du 

Nord. Demain, nous réclamera-t- 

on des milliards de francs en dé

domm agem ent? Il est irrespon

sable de produire de l’énergie su

perflue en léguant les déchets nu

cléaires à nos enfants.

Le nucléaire est hors de prix

Dans les pays à économie libéra

le, les programmes nucléaires ont 

été stoppés parce que trop coûteux. 

Aucun opérateur privé, dans un

marché libéralisé, ne construit de 

centrale nucléaire. Les spécialistes 

de l’économie privée savent faire 

leurs com ptes ... En Suisse, de 

nombreuses compagnies essayent 

de se dégager du nucléaire. Les CFF 

ont réussi à le faire dans le cadre 

d ’une transaction complexe avec 

ATEL. D ’autres portent encore ce 

fardeau...

Pas de limites à l'effet de serre

Utiliser le nucléaire pour réduire 

les émissions de CO2, gaz partici

pant à l’effet de serre, est dérisoire: 

il est trente-deux fois plus efficace 

d ’investir les mêmes capitaux dans 

l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Le nouveau terrorisme

Les attentats du 11 septembre à 

New York ont définitivement chan

gé la donne, estime l’Agence Inter

nationale de l’Energie Atomique 

(AIEA), l ’organism e de l ’ONU 

chargé de surveiller les centrales 

nucléaires dans le monde entier. 

Un avion de ligne lancé comme

une bombe contre une centrale nu

cléaire pourrait provoquer sa fu

sion en quelques heures, dégageant 

une radioactivité com parable à 

celle de Tchernobyl.

Vers une impasse

A terme toutes les énergies fos

siles seront épuisées, l ’uran ium  

aussi. Seules les énergies renouve

lables pourront assurer la qualité 

de vie de nos petits-enfants. La ra

tionalisation  de 1 utilisation de 

l’énergie et les techniques énergé

tiques douces représentent un cré

neau industrie l et com m ercial 

d ’avenir. Les premiers pays qui l’in

vestiront auront un net avantage. ■

Nicolas Morel,

physicien, responsable de projets 

au Laboratoire d’énergie solaire et 

de physique du bâtiment, EPFL.

Christian van Singer, 

co-président du comité «Sortir du 

nucléaire», physicien, Master of 

Science in Energy Systems.
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Point de vue

La Turquie est-elle soluble 
dans l'Union européenne?

L
a Turquie sera-t-elle recon

nue com m e candidate  à 

l’Union européenne? Mieux 

encore, le compte à rebours 

du processus d ’une adhésion négo

ciée sera-t-il enclenché? Il est vrai

semblable q u ’à Copenhague les 

Quinze, sollicités instamment par 

Recep Tayyip Erdogan, vainqueur 

des dernières élections, joueront, 

plus patte de velours que jamais, au 

jeu du chat et de la souris. Ils ne di

ron t pas «oui mais», ils diront, 

«oui, mais quand vous aurez...». 

Valéry Giscard d ’Estaing a, sans 

précaution diplomatique, mit fin à 

l’hypocrisie du non-dit. Au oui 

conditionnel, il a opposé un non 

de principe. Le débat est enfin ou

vert. La q u es tio n  est s im ple: 

Qu’est-ce que l’Europe? et si l’Eu

rope peut être définie, où sont ses 

limites, ses frontières, physiques et 

spirituelles?

Les réponses multiplient les réfé

rants. M. Erdogan déclarait «nous 

sommes déjà européens puisque 

nous faisons partie de l’OCDE, du 

Conseil de l’Europe, de l’OTAN». Il 

aurait pu ajouter le vécu sportif des 

coupes européennes, la Turquie de 

l’UEFA! D’autres ont évoqué l’im

portance des communautés tu r 

ques intégrées dans les pays euro

péens, notamment en Allemagne, 

où l’interpénétration aurait déjà eu 

lieu. Aux liens tissés, certains ajou

tent, tel Michel Rocard, des intérêts 

géostratégiques: les républiques 

turcophones contrôlent la deuxiè

me réserve de pétrole mondiale. La 

géopolitique fait aussi de la Turquie 

laïque et musulmane un pays tam

pon entre l’Occident et les terres de 

l’Islam. Pour d ’autres la pratique 

de valeurs reconnues, les droits de 

l’homme, la démocratie, la toléran

ce, suffisent pour prétendre au pas

seport européen. Dans l’amorce du 

débat tous ces critères sont mêlés 

comme des pinceaux. L’Europe qui

s’est prouvée en marchant, en se 

construisant peine à se définir in

tellectuellement. Si son originalité 

est de réunir des tempéraments na

tionaux extrêmement contrastés, 

où s’arrête ce pouvoir et cette capa

cité agglutinante? La géographie, 

l’histoire et les mœurs sont-elles en 

mesure d ’apporter une réponse?

Géographie

L’Europe a été définie comme le 

promontoire, le cap de l’Asie, d’où 

le flou, à l’est, de sa démarcation; 

mais cette délimitation incertaine 

concerne plus l ’Ukraine, la Po

logne, la Moldavie que la Turquie. 

L’Europe est faite de ses massifs al

pins, de fleuves puissants qui y 

trouvent leur source, de mers qui la 

découpent en dentelles côtières. Si 

la Turquie participe au peuplement 

et au partage méditerranéens, ses 

fleuves sont orientés vers le golfe 

persique, sa frontière est commune 

à la Syrie, l’Irak et l’Iran. C’est un 

pays interface.

Ceux qui réfutent le critère géo

graphique ne le font pas pour des 

questions de délimitation, mais 

pour des raisons de principe. La 

géographie évoque pour eux les er

rements nationalistes, les interpré

tations sanglantes des frontières 

naturelles, du Lebensraum, prétexte 

à la folie des guerres qui, avant 

d ’être mondiales, furent d ’abord 

européennes. L’Union européenne 

précisément a été le dépassement 

de l’absoluité des frontières, la prise 

de conscience que les guerres na

tionales furent, en fait, des guerres 

civiles. Mais, on peut répondre que 

la paix en Europe, après des siècles 

d ’affrontement, est d ’abord fondée 

sur la conviction que dans un espa

ce commun s’est développée une 

civilisation commune. L’abolition 

des frontières intereuropéennes ne 

signifie pas l’effacement de tout 

rapport à un  espace donné. Sans

transposer à l’échelle européenne 

les mythes barrèsiens sur le génie 

des lieux, l’Europe ne peut pas se 

définir sans un rapport physique à 

un lieu de civilisation.

Histoire

Par sa situation exceptionnelle 

de pays carrefour, la Turquie est un 

des pays du monde le plus chargé 

d ’histoire. Les grandes civilisations, 

les grands conquérants s’y sont 

succédé, y ont laissé leur marque, 

notamment la Grèce et Rome. Si 

l ’on  veut voir, par exemple, ce 

qu’était un théâtre romain authen

tique, il faut aller à Aspendos, donc 

en Turquie. Ce pays a participé à 

des civilisations qui on t formé 

aussi notre propre histoire. C’est 

un de ses liens forts avec l’Europe. 

L’empire ottoman, dans sa formi

dable expansion  du XIVe au 

XVIIe siècle, a conquis, à l’ouest, la 

Grèce et les Balkans s’avançant jus

qu’aux portes de Vienne, y laissant 

ses marques que les guerres yougo

slaves ont révélées. Le conflit avec 

la Grèce s’apaise, lentement. Mais 

cette avancée de la paix - q u ’il 

convient de consolider à Chypre 

notamment - marque plus la fin 

d ’un affrontement que la prise de 

conscience que la guerre avec la 

Turquie était une guerre fratricide. 

Sauf peut-être en Bosnie et au Ko

sovo parce qu’on se trouve là dans 

un espace européen. On retrouve 

alors la donnée géographique.

Mœurs

La laïcité de l’Etat turc est consti

tutionnellement garantie, mais par 

un Conseil dominé par l’armée. En 

fait l’européanisation de la Turquie, 

voulue par Atatürk a partiellement 

échoué. La condition de la femme 

turque n’est pas celle de la femme 

européenne, même si l’on sait que 

de la Suède à la Sicile ou au Portu

gal les mœurs européennes ne sont

pas uniformes. Celui qui pénètre 

dans la Turquie profonde, comme 

le marcheur Bernard Olivier1, sait 

et sent qu’il n’est pas en Europe, si 

cela peut être dit sans prétention de 

supériorité, sans mépris ou exclu

sion sous-jacente, et avec la réserve 

que les mœurs évoluent.

La panne diplomatique 

européenne

La Turquie a, par sa demande 

d ’adhésion, le m érite d ’obliger 

l’Europe à se définir, à distinguer ce 

qu’est l’alliance fondatrice, de ce 

que sont les liens de collaboration 

avec ses grands voisins ou, pour re

prendre une distinction de l’an 

cienne Confédération, de dire qui 

est Etat membre et qui est Etat as

socié. Au temps de l’EEE, Jacques 

Delors im aginait que l ’Europe 

puisse se développer en cercles, al

lant de l’Union proprement dite, 

aux pays participant à une partie de 

l’acquis communautaire, et enfin 

aux pays avec lesquels les liens sont 

renforcés. Depuis seule la formule 

d’adhésion a été développée. Pour

tant que ce soit avec la Russie, la 

Turquie, le Maghreb, l’Europe au

rait à définir ses intérêts straté

giques. L’adhésion ne peut pas être 

sa seule formule de collaboration. 

L’alliance n’est pas de même nature 

que la diplomatie. Si cette distinc

tion n’est pas faite l’Union, étant la 

face politique de l’OTAN, risque de 

se dissoudre dans un réseau de 

convenances stratégiques. Quant à 

la Turquie, elle mérite mieux que 

des promesses dégoulinantes d ’ar- 

rière-pensées. Les intérêts com 

muns pourraient être confirmés 

par un traité concret et sincère. Ce 

ne serait pas l’éconduire, mais la 

respecter. ag

'Bernard Olivier, Longue marche, 

Edition Phébus, 2000.
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Les limites de l'injustice

J
ohn  Rawls, comme Paul Ri- 

coeur, a contribué à mainte

n ir  v ivan te  la p h ilo so p h ie  

politique. Au débat classique qui 

oppose l’affirm ation des droits 

de l’hom m e ou la recherche du 

bien com mun, Kant ou Aristote, 

l’individu souscrivant au contrat 

social qui fonde la société ou la 

com munauté qui donne à l’indi

vidu ses dimensions historiques 

et sociales, il a apporté, en Kan

tien, une contribution originale.

Il a su poser, me semble-t-il, 

la question  des limites de l’in 

égalité acceptable. Si une p a r t  

d ’inégalité est inévitable compte 

tenu  de la division du  travail, 

du jeu  des institutions, de l’effi

cacité économ ique, quelle am 

p le u r  p e u t-e l le  re v ê t ir  se lo n  

no tre  choix personnel si nous 

devions ignorer où le destin de

vait nous placer dans l’échelle 

so c ia le .  Et q u e l le s  s o n t  les 

conditions qui rendent l’inéga

lité su p p o r ta b le ,  c o m m e p a r

exemple la mobilité de l’échelle 

sociale? D ans sa Théorie de la 

ju s tice  (1971), Rawls ne s’a p 

puie pas sur l’étude de sociétés 

co n c rè te s ;  il e s t t r è s  lo in  de 

t o u t e  a n a ly se  d ’in s p i r a t i o n  

marxiste, il réfléchit en p h ilo 

sophe. Et p o u r ta n t  le seul fait 

de poser avec une force renou 

velée la question primordiale de 

l’inégalité tolérable donne à sa 

p h ilo so p h ie , dans l’év o lu tio n  

contem poraine du capitalisme, 

une force critique percu tan te . 

Elle oppose au m odèle  d o m i

n an t existant, la recherche sti

mulante d ’u n  modèle meilleur, 

c’est-à-dire plus juste. ag

Théorie de la justice, Seuil.

Justice et démocratie, Seuil.

Le Droit des gens, 10-18.

Le Libéralisme politique, PUF. 

Leçons sur l ’histoire de la philo

sophie morale et politique, La 

Découverte.

Diaspora ottomane en Suisse

L
a Revue suisse d ’h is to ire  

consacre son numéro de cet 

automne aux Turcs qui ont 

trouvé refuge dans no tre  pays. 

O n  peu t lire, entre autres, une 

étude de Sinan Kuneralp sur son 

grand-père et son père intitulée 

D'AU Kemal à Zeki Kuneralp: iti

néraire helvétique d 'une famille 

turque.

Lorsque le père est assassiné 

en  1922 parce qu’il s’oppose au 

m ouvem ent kémaliste, la mère 

se ré fu g ie  d a n s  le c a n to n  de 

Berne avec son fils. Son choix est 

dicté par le fait qu ’une sœ u r a 

épousé u n  médecin bernois éta

bli à Münchenbuchsee. A l’école 

p rim aire  de G üm ligen, Zeki a 

comme instituteur le futur histo

rien Edgar Bonjour. Zeki a été le 

premier Turc à obtenir la m atu 

rité au gymnase de Berne. Pen

dant ses études de droit à l’Uni

versité de Berne, il a été Fuchs 

puis Brusch de la société d ’é tu 

diants Zâhringia  qui fait partie

de la même fédération que la so

ciété lausannoise Valdésia. Il y 

est resté fidèle com me «ancien» 

jusqu’à sa mort, en 1998.

D o c te u r  en  d ro i t  « su m m a  

cum  laude» en 1938, il a regagné 

son pays la même année et s’est 

mis à sa disposition en en tran t 

dans le service diplomatique. En 

aoû t 1960 il a été nom m é a m 

bassadeur à Berne où sa connais

sance du bernois suscita bien des 

histoires apocryphes.

Jusqu’à la fin de sa vie, l’une 

de ses jo ie s  a été de p o u v o ir  

s’en treten ir en berndütsch. Il a 

été u n  lecteur fidèle de la Neue 

Zürcher Z eitung  q u ’il considé

rait com m e «le meilleur q u o ti

d ien du m onde». En 1964 il a 

q u i t té  B e rn e  p o u r  L o n d re s .  

Son fils te rm ine son article par 

c e tte  p h ra s e  : «Ses d eu x  fils, 

scolarisés dans des écoles fran 

ça ises, s ’é ta ie n t  re fu sés , p a r  

su ffisance  e t sn o b ism e  à a p 

prendre le bernois». cfp

Les films de Noël____________________

Une sensibilité peut en cacher une autre

C
ertains considèrent Claude 

Lelouch comme un cinéaste 

médiocre, voire «facile». Ils 

ont raison. Le métier de cinéaste 

consiste à ciseler chaque scène 

d ’un scénario lu et relu, à conduire 

les dialogues, les regards ; à dessi

ner à la craie sur le plancher (Gé

ra rd  O ury) la trace des pas à 

suivre, et ensuite, avec l’aide de la 

monteuse, glisser ces scènes sur le 

fil du collier que sera l’œuvre: une 

réalisation claire et distincte, cohé

rente, au message (ou à l’émotion) 

clairement perceptible.

Claude Lelouch n’appartient pas 

à cette catégorie. Impossible pour 

lui de jouer sur tous les registres. 

La souplesse de la cam éra  sur 

l’épaule, l’utilisation de nouvelles 

pellicules, l’intégration de Johnny 

Halliday et Sacha Distel dans la

distribution, la liberté de dialogue 

laissée à Anouck Aimée ne sont 

pas compatibles avec le profession

nalisme et la rigueur que l’on trou

ve, par exemple, dans le cinéma de 

Jean-Pierre Melville à la même 

époque. Et pour le spectateur, il 

faut bien l’avouer, cela se traduit 

par un agacement profond (Partir; 

revenir) ou par une adhésion en

tière (Des jours et des lunes). Un 

aristocrate italien s’adresse à Lino 

Ventura: « Si vous ne lisez pas les 

critiques de ciném a, com m ent 

choisissez-vous vos films? ». La ré

ponse bourrue: « Comme pour les 

femmes: en prenant des risques ». 

C’est le cas avec Lelouch.

Mais comme le film d ’aujour

d ’hui appartient à notre sélection 

de Noël, vous ne prendrez aucun 

risque. Vous glisserez dans votre

lecteur vidéo La bonne année tour

né en 1966, avec Lino Ventura, 

Françoise Fabian, Charles Gérard 

(qui n ’aime pas le m agnifique 

Charles Gérard qui jo u a it dans 

L ’aventure, c ’est l'aventure!). Une 

embrouille qui utilise les masques 

du propriétaire de Chez Michou, 

Mireille Mathieu en duo avec un 

travesti, un casse chez Van Cleef, 

l’assaut de la police, la prison...

A première vue, c’est simple

m ent une bonne histoire. Pour

tant, ne soyez pas dupe. Car der

rière cette aventure policière se dis

simule un autre thème, autrement 

subtil et douloureux, un thème qui 

appartient à la vie de chacun et 

qui réveille, dans le subconscient, 

des im ages douces et am ères. 

C’est à vous de le découvrir.

Eric Braun
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Chronique

Quitter son jardin

Par Anne Rivier

T  e vous rem ercie de m e recevoir, M onsieur le Curé. Je voulais 

I  avoir votre avis avant de m e décider. Les enfants v iennent di- 

I  m anche prochain. Les deux, sans leurs conjoints, ce qui est

I  exceptionnel. U ne ré u n io n  de famille. P erso n ne llem en t je  

suis au couran t du  b u t de leur visite, mais je  n ’ai pas vendu la 

mèche. De tou te  façon, m a fem m e M artha  et moi, on  ne se parle 

presque plus. Cette fois elle do it se douter de quelque chose. Elle 

a té léphoné à no tre  belle-fille, elle l’a cuisinée p ou r essayer d ’en 

savoir plus.

Elle sait pertin em m en t que ça nous guette et que c’est inévi

table. Avec ses cannes, elle est com plètem ent dépendante. Ca fait 

longtem ps que je  m ’occupe des courses. Trop longtemps. Q uand  

ils ap p ren n en t m o n  âge dans les magasins, les gens ne m e croient 

pas. N onante  ans en février. Depuis cet été p o u rtan t je  péclote, je  

m e sens faiblir. Vraiment.

M on fils a pris contact avec plusieurs EMS. Il nous apportera  

les prospectus. O n  les épluchera puis on  choisira de s’inscrire ou 

non. Il m ’a assuré qu ’il n ’y avait rien  d ’urgent. Il a ajouté que les 

listes d ’a tten te  é ta ien t surchargées. Pas b eso in  de dessin, j ’ai 

com pris le message. Après Noël, on  dém énage. M on  ja rd in  re 

fleurira sans moi. Q uitter la m aison que j ’ai construite de mes 

mains, en  travaillant dur, en économ isan t chaque sou, ça va être 

une  épreuve. Elle sera su rm ontab le  vu que les enfants ne s’y in té 

ressent pas. Mais lâcher m o n  ja rd in  l’année où les rosiers de l’en 

trée avaient enfin repiqué? Vous les aviez vus, n ’est-ce pas? Et la 

haie d ’hortensias, et mes bégonias rouges? Les badauds se pres

saient au portillon  p o u r les admirer. N on, revivre u n  prin tem ps 

sans voir grossir mes pivoines, cette idée m ’est intolérable. M on 

ja rd in , c’est m o n  refuge, vous comprenez. Le seul endro it où on 

me fiche la paix.

Q uand  m o n  fils m ’a raconté  que dans certains établissements à 

la cam pagne les pensionnaires avaient la possibilité de gratouiller 

quelques plates-bandes, j ’ai doucem ent rigolé. Ca serait com m e 

peigner un e  perruque pour un  coiffeur à la retraite ! N on, il faut 

que je  m e résigne. Se défaire, abandonner, céder, perdre à jam ais, 

voilà les verbes qui m e restent à conjuguer.

D ’abord  il y a eu la voiture. Si vous saviez com bien j ’app réhen 

dais le m o m en t où je  devrais y renoncer! Je ne roulais plus beau 

coup, le superm arché  et retour, n ’em pêche: m a  vo itu re  c’était 

aussi u n  espace de liberté. J ’ai posé les plaques de peur qu ’on  ne 

m ’y oblige. M artha  n ’a pas apprécié. «Tu verras que les enfants 

von t en profiter p o u r nous pousser vers le home».

M on  médecin, lui, m ’a félicité. Ce sacrifice-là il n ’au ra it pas 

osé m e le dem ander. C ’est u n  hom m e de cœur. Il a des antennes. 

Trente-deux ans que je  le pratique, alors, vous imaginez. O n  a 

vieilli ensemble. Lui m oins que moi, évidem m ent. Attention, on 

n ’est pas des intim es p ou r autant. Mes problèm es de couple, par 

exemple, je  les garde p o u r moi. D om aine privé, chasse gardée, 

c’est ainsi qu ’on  a été éduqué, no tre  génération, pas vrai?

Ce qui est sû r c’est que, sans moi, m a fem m e y serait déjà, 

dans u n  EMS. Ses nerfs, son  zona, plus la fracture du fémur, elle 

est quasi im poten te . Je suis devenu son  facto tum . Valet de pied, 

chauffeur, com m issionnaire . Mes enfants son t persuadés que je  

vais m e crever à la tâche.

Il fau t d ire  que M a r th a  est invivable . Elle l ’a to u jo u rs  été. 

C ’est son  caractère. Les enfants p ré ten d en t q u ’elle est malade. 

Et que si o n  l’avait soignée plus tôt, son  existence et les nôtres 

en au ra ien t été transform ées.

Ca, M onsieur le Curé, je  ne peux l’adm ettre . Si elle avait été 

g rav em en t a tte in te , ses d ifférents d oc teu rs  m ’a u ra ie n t alerté, 

n o n ?  Finalem ent, p en d an t toutes ces années elle a correctem ent 

m ené son  ménage, elle a élevé ses gosses de son  mieux, et ju s 

q u ’au bou t. C ’est v ra i q u ’elle éclate à la m o in d re  contrarié té , 

c’est vrai que des crises il y en a eu dès le déb u t de no tre  m aria 

ge. Les p ires  a r r iv a ie n t  la nu it .  A u jo u rd ’h u i c ’est n ’im p o r te  

q u an d . A près elle s ’en fe rm e  des h eures en tiè res  au sa lon  ou 

dans sa cham bre. Elle récupère . Elle se «rassemble», d it m o n  

fils.

J ’ai pitié de m a fem m e, de ses désordres. Je n ’ai plus que ça, 

de la pitié. P lus u n e  once d ’affec tion . L o rsq u ’elle m ’agresse, 

qu ’elle m ’insulte en  dén ig ran t m a  famille ou no tre  vécu co m 

m u n , je  la hais si v io lem m ent que j ’en ai des é tourdissem ents. Je 

ne su pp o rte  plus ces chocs-là, n i ces chantages affectifs q u ’elle 

exerce en perm anence.

Je m ’in q u iè te  sé r ieu sem en t, M o n s ieu r  le C uré. Lundi, à la 

poste, j ’ai glissé et je  suis tom bé. A genoux  devant le guichet, 

j ’avais b o n n e  m ine, tiens! Je m e su rp rends parfois à m ’apitoyer 

sur m o n  sort. Les actualités télévisées m ’arrach en t des larmes. 

Le foot ne m e passionne plus. Le jo u rna l, je  le lis à peine. La p o 

litique locale m ’ennuie. Moi, Fribourgeois p u r  beurre, employé 

m u n ic ip a l de m es v in g t ans à m a  re tra ite , c ’est u n  signe ça, 

non ?

Les enfants suggèrent q u ’on  se sépare, M arth a  et moi. C hacun 

dans no tre  EMS. J ’hésite encore. A vous je  peux le confier: j ’ai 

souvent pensé au  divorce, par le passé. Je m e suis vite repris, je  

suis u n  h o m m e de principes. Et puis il y avait les enfants.

P our m a p a rt je  préférerais u n  asile en  pleine ville. J ’aim erais 

finir m o n  histo ire là où elle a com m encé. Entre la Basse et la 

Haute, p o u r  l ’éternité.

La m aison, on  la louera. A des gens qui s’en  conten teron t, car 

elle est b ien m odeste. Q ui s’engageront à b ichonner le ja rd in  et 

me p e rm e ttro n t d ’y m o n te r  de tem ps en  tem ps. Je ne leur d o n 

nerai pas de conseil, je  ne m ’appelle pas M onsieur Jardinier. Je 

ne les dérangerai pas, je  ne sonnera i pas à leur porte. Je m e ferai 

to u t petit.

Je co m p te ra i les roses et les ho rtensias , accoudé à la b a lu s 

trade . S im ple p ro m en eu r. M o n  ja rd in  sera m a d ern iè re  p ro 

m enade. ■
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