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L
a c o u v e r t u r e  m é d ia t i q u e  d e  la  

p r é p a r a t i o n  d u  G 8 q u i  se t i e n t  

a u  d é b u t  j u i n  à E v ian  es t a u ss i  

d e n se  d a n s  la  p resse  suisse  q u ’el

le es t fa ib le  d a n s  les j o u r n a u x  é t r a n 

gers. Il e s t c la ir q u e  n o s  m é d ia s  t i e n 

n e n t  là  le tro is iè m e  g ra n d  é v é n e m e n t  

de  l ’a n n é e  a p rè s  les ex p lo its  d ’A lin g h i 

e t la  g u e rre  en  Irak . La p resse  ré g io n a 

le fra n ç a ise  e n  p a rle , m a is  il s’ag it de  

l ’é d i t i o n  H a u te -S a v o ie  d u  D a u p h in é  

L ibéré  e t d u  M essager de  T h o n o n .  L eur 

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

m o d é ré .  D a n s  la  p resse  fra n ça ise  d ite  

n a t i o n a l e ,  c ’e s t  le  c a l m e  p l a t .  P a s  

l ’o m b r e  d ’u n  a r t i c l e  s u r  le s  a s p e c t s  

t r a n s f ro n ta l ie rs  de  l ’é v é n e m e n t ,  la  p ré 

p a r a t io n  d e s  m a n i f e s ta t io n s  d ’o p p o 

s a n t s  o u  le d i s p o s i t i f  d e  s é c u r i t é .  E t 

d a n s  les a u tre s  pays, les ré fé ren ces  a u  

G 8 m e n t io n n e n t  s im p le m e n t  q u e  cette  

re n c o n t re  a lieu  à «E v ian  e n  F rance». 

Les ap p e ls  des o p p o s a n ts  fo n t  s u r to u t  

a l l u s i o n  a u  V A A A G  d ’A n n e m a s s e ,  

a u t r e m e n t  d i t  « le  v i l la g e  a l t e r n a t i f ,  

a n t i c a p i t a l i s t e  e t  a n t ig u e r r e » .  Il e s t  

q u e s t i o n  d e  f o r u m s  d e  d i s c u s s i o n  à 

G enève o u  d ’u n e  m a n ife s ta t io n  à  vé lo  

à L a u sa n n e ,  m a is  p re s q u e  r ie n  su r  la 

Suisse. L’a t te n te  f a n ta s m a t iq u e  d u  G8 

s u r  la  r iv e  su isse  d u  L é m a n  avec des 

in f o r m a t io n s  q u o t id ie n n e s  d a n s  to u s  

les j o u r n a u x  sem b le  assez s id é ra n te  e t 

m é r i te  u n e  te n ta t iv e  d ’exp lica tio n . 

L’a r c  l é m a n i q u e  e s t  u n  c e n t r e  d u  

m o n d e ,  pas  u n  c e n t re  p r in c ip a l  b ie n  

sûr, ce n ’est pas M a n h a t ta n  o u  la  City de 

L ondres, m a is  u n  cen tre  secondaire  n o n  

négligeable, avec ses o rgan isa tion s  in te r 

n a tio n a les , sa  place b ancaire , ses sièges 

de g ran d es  en treprises, so n  c o sm o p o li 

t i s m e .  Les é v é n e m e n t s  d u  m o n d e  y 

re te n t i s s e n t  fo r te m e n t .  L’o rg a n is a t io n  

d u  G8 ju s te  à cô té  n e  p o u v a it q u e  susci

te r  u n  g ra n d  in térêt.

U n  «cen tre»  est aussi u n e  cible p o te n 

tielle. La p résen ce  su r  les b o rd s  d u  lac 

d ’u n e  in s ti tu t io n  c o m m e  l’O M C  o u  d u  

siège d ’e n t re p r i s e s  p a r fo is  c o n t ro v e r 

sées, c o m m e  N estlé  o u  P h il ip  M o rr is ,  

p o u r r a i t  d o n n e r  des  t e n ta t io n s  à  des 

adeptes d ’ac tions spectaculaires lo rsque  

to u te  la presse m o n d ia le  sera su r  place. 

Or, ces zones déli

c a te s  se t r o u v e n t  

e n  S u isse , p a s  en  

F r a n c e .  L es i n 

q u ié tu d e s  lié e s  à 

la  s é c u r i t é  n e  se 

ré s u m e n t  pas à  la 

p r o t e c t i o n  r a p 

p ro c h é e  des chefs 

d ’État.

E n f in ,  s’il e s t  u n  

pays q u i  n ’est pas 

u n  E ta t  p o l ic ie r ,  

c ’est b ie n  la  S u is 

se. P as  d e  p o l ic e

féd é ra le  e n  te n u e ,  a u c u n  co rp s  sp é c ia 

lisé  d a n s  le m a i n t i e n  d e  l ’o rd r e ,  d es  

effectifs l im ité s .  D a n s  ces c o n d i t io n s ,  

l ’in q u ié tu d e  face a u x  p ro b lè m e s  p o sés  

p a r  d e s  m a n i f e s t a t i o n s  g é a n t e s  e s t  

b ie n  lé g i t im e .  M a is  p o u r q u o i  p e n s e r  

q u e  le s  f o u l e s  d ’o p p o s a n t s  e t  le s  

d é b o r d e m e n t s  a u r o n t  l ie u  e n  S u is se  

p l u t ô t  q u ’e n  F ra n c e ,  q u i  e s t  t o u t  de  

m ê m e  le  p a y s  o r g a n i s a t e u r  ? C e t t e  

p a r a n o ï a  e s t  p e u t - ê t r e  le  s ig n e  d ’u n  

d é s ir  au ss i se c re t q u e  re fo u lé :  ce G8, 

s ’il  a v a i t  l i e u  c h e z  n o u s ,  ce  s e r a i t  

b e a u c o u p  m i e u x . .. JG

La présence d'une 

institution comme 

l'OMC ou du siège 

d'entreprises par

fois controversées 

pourraient donner 

des tentations à des 

adeptes d'actions 

spectaculaires.
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Syndicalisme___________________________________________________

La FTMH renonce à négocier une 
nouvelle convention collective

Depuis 1937, la convention entre syndicat et constructeurs de machines 
est une référence pour les relations entre travailleurs et employeurs; elle est 

le fondement de la paix du travail. Quel est alors le sens de cet ajournement?

I
l y a cinq ans la renégociation 

de la convention collective fut 

pour la FTMH un échec hu 

miliant. Elle dut signer son re

noncement à sa revendication de 

base: la réduction significative de la 

durée du travail en échange de la 

flexibilité. Dans le clim at de 

l’époque - chômage, introduction 

des 35 heures en France - le refus 

patronal fut d ’une fermeté quasi- 

idéologique et sans appel. La 

FTMH s’inclina et fit diversion en 

lançant avec l’USS une initiative 

populaire, avec l’insuccès que l’on 

sait. Les causes de l’échec de la né

gociation furent facilement analy

sées: présence d ’un syndicat con

current, le VSAM (la fédération des 

employés des industries m éca

niques et électriques), que les pa

trons utilisent comme force de di

version, dépendance financière du 

syndicat qui reçoit des employeurs 

une contribution professionnelle 

prélevée sur les non-syndiqués, afin 

de financer des tâches utiles à tous 

(la presse syndicale fait partie des 

affectations possibles). Sans 

convention  collective, pas de 

contribution! Et enfin, raison déci

sive, difficulté pour le syndicat à 

mobiliser et à engager des actions 

témoignant de sa force.

Cinq ans plus tard, la FTMH 

lance un multipack de revendica

tions. La situation économ ique 

n ’est pas favorable, no tam m ent 

dans l’industrie des machines. Les 

patrons refusent donc d ’entrer en 

matière sur tout ce qui coûte (voir 

encadré). Les dirigeants FTMH 

proposent alors de ne pas signer 

une nouvelle convention qui n’ap

porterait rien. Celle de 1997, même 

si elle fut une défaite, sera recon

duite ju sq u ’en 2005. A une très 

large majorité (68 contre 12), les

délégués ont accepté cet ajourne

ment. Mais que faire de ce délai 

d ’action et de réflexion?

Ces deux ans coïncideront avec 

la construction du syndicat inter

professionnel: SIB, FCTA, FTMH. 

Elle ne se fera pas sans que soient 

posées des questions de fond: sens 

de la paix du travail, rôle de la 

contribution professionnelle, rela

tion avec les autres syndicats, presse 

syndicale et communication... Et 

que soient définies les nouvelles re

vendications.

La bonne foi
Le corollaire de la paix du travail 

est celui de «la bonne foi» qui inspi

re les relations entre partenaires. La 

convention s’y réfère expressément. 

Or les travailleurs n’ont pas exploité 

toute la portée de ce concept. La 

présence du syndicat dans les entre

prises, la protection des délégués, le 

droit pour les travailleurs de rece

voir ou d ’avoir accès à certaines in

formations font partie de la bonne 

foi. Des relations de confiance ne 

peuvent pas être bâties sur des res

trictions mentales («si vous saviez 

ce que nous savons»).

La compensation du renchérisse

ment fait elle aussi partie des rela

tions de bonne foi. Un contrat a été 

signé garantissant non seulement 

un salaire nominal, mais un pou

voir d ’achat. Laisser se détériorer le 

pouvoir d ’achat initial est contraire 

à la bonne foi.

Les questions de base
La durée du temps de travail de

meure un point fondamental de 

toute convention. L’amélioration de 

la productivité doit profiter aussi 

aux travailleurs. Avec cette réserve 

que le même gain de productivité 

ne peut être vendu plusieurs fois,

par exemple, en durée annuelle du 

travail, en épargne temps, en droit 

de formation, en retraite anticipée.

Les restructurations et les plans 

sociaux sont un sujet incontour

nable de toute convention. C’est sur 

ce point que les entreprises sont ex

posées aux résistances les plus 

fortes: qui est licencié ou déplacé à 

l’autre bout de la Suisse n’a plus 

rien à perdre; il peut faire grève, 

puisqu’on ne veut plus de son tra

vail. Les conventions collectives ne 

peuvent en conséquence éluder les 

règles générales de justification des 

décisions de restructuration et d’in

demnisation des licenciés.

En fin de compte, toute recon

naissance conventionnelle des 

droits des travailleurs doit en assu

rer la primauté sur celui des action

naires. Il est, par exemple, contraire 

à la bonne foi que des actionnaires 

reçoivent un dividende maintenu à

son niveau antérieur alors même 

que les résultats ont été mauvais et 

que des «sacrifices» sont demandés 

aux travailleurs.

Perspectives
Certes, la FTMH ou le nouveau 

syndicat n’est pas en mesure d ’im

poser d ’emblée un tel programme 

réaffirmant la valeur travail. Mais 

après plus de soixante ans de paix 

du travail, cet effort de réflexion est 

une condition d ’action cohérente 

et peut-être mobilisatrice. On sou

haite qu’il ne soit pas limité, mais 

élargi à d ’autres cercles que celui 

des salariés de l’industrie des ma

chines. Même si le nombre des tra

vailleurs concernés est modeste par 

rapport à l’ensemble de la popula

tion active, la portée des conven

tions demeure historique et sym

bolique. Sur quoi fonder la nouvel

le paix du travail. ag

Le sort réservé par les patrons aux propositions de la FTMH

Les employeurs de Swissmem sont disposés à négocier des salaires mini
maux dans la CCT pour parer au dumping social, en raison des traités bila
téraux avec l’UE. Leur position est plus floue sur le congé maternité de 
seize semaines et le congé de paternité de quatre semaines; sur l’augmenta
tion des allocations pour enfants ainsi que sur un congé de formation payé 
pour tous de cinq jours par an.
En revanche, ils ne sont pas prêts à négocier:
■ la compensation du renchérissement pour tous;
■ la réalisation de l’équité salariale, quels que soient le sexe et la nationalité;
■ des meilleurs tarifs pour les heures supplémentaires;
■ la réduction de la durée du temps de travail avec son annualisation en 

compensation de la flexibilité qui accroît la productivité;
■ la retraite anticipée;
■ la réduction de la durée du travail en cas de travail en équipe;
■ l’augmentation du droit aux vacances de deux jours par an pour tous;
■ les sept semaines de vacances pour les apprentis;
■ le droit d’intervention direct des syndicats lors de restructurations et des 

licenciements collectifs dans toutes les entreprises du secteur;
■ l’ancrage d’une vraie obligation de plan social dans la CCT;
■ une meilleure protection contre les licenciements pour les travailleurs 

âgés;
■ de meilleures dispositions en cas de perte de salaire lors de maladie ou de 

service militaire;
■ le versement d’une contribution aux primes d’assurance maladie;
■ la rupture de la paix du travail absolue lorsqu’un employeur viole la CCT.

L'Evénement syndical, 16 avril 2003
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Economie*; budgétaires

Le comptable et le politique

Le Conseil fédéral renonce à des choix budgétaires affirmés. 

La collectivité pourrait en payer le prix dans l'avenir.

L
J  évolution de la situation financière 

de la Confédération ne peut laisser 

le gouvernement indifférent. Mais la 

r é a c t io n  d u  C o n se il  fé d é ra l  ne 

convainc pas. Ce dernier a fait le choix de ré

partir équitablement les sacrifices entre les 

différents secteurs d ’activités de l’Etat. Par cet 

exercice de justice distributive en matière de 

coupes budgétaires, il espère atténuer les ja 

lousies que pourrait faire naître le traitement 

préférentiel de l’u n  ou l’autre secteur et mi

nimiser ainsi les résistances à son projet.

Ce faisant, le Conseil fédéral abdique sa 

fonction proprem ent politique qui consiste 

à procéder à des choix, à indiquer des p rio 

rités. Cette abdication est particulièrement 

_____________________________

sensible dans le dom aine de la formation. 

U n a n im e m e n t  r e c o n n u e s  c o m m e  u n e  

tâche de première im portance p o u r  l’avenir 

du  pays, la recherche  e t la fo rm a tio n  se 

sont vues prom ettre une enveloppe budgé

taire en hausse de 6%, hausse aussitôt ré 

du ite  à ti tre  p réven tif  de 1 à 1 ,5% , puis 

m a in te n an t d ’u n  nouveau pour-cen t. Les 

universités, les hautes écoles spécialisées et 

la fo rm a t io n  p ro fess io n n e lle  se v e r ro n t  

ainsi privées de 1,5 m illiard au  cours des 

quatre prochaines années, alors même que 

la dotation initialem ent prévue était consi

dérée par le Conseil fédéral com m e indis

pensable pour m aintenir le niveau de for

m ation  et stimuler l’innovation.

Ce recul de l’investissement public risque 

b ien  à te rm e de peser d ’u n  prix  collectif 

plus élevé que les économ ies réalisées. Tel 

est aussi le cas dans le secteur des écono 

m ies d ’énergie. Le p ro g ra m m e  «Energie 

Suisse» - 55 millions de francs - est suppri

mé. O r grâce aux incitations, n o tam m en t 

financières, les économ ies d ’énergie et les 

énergies renouvelables so n t stim ulées, ce 

qui contribue à la réalisation du p rogram 

me helvétique de protection  du climat. Et 

ces incita tions modestes induisen t des in 

vestissements de l’ordre de 800 millions de 

francs, lesquels engendrent à leur tou r des 

r e n t r é e s  f isca le s  (TVA s e u le m e n t )  de 

60 millions. jd

Rendre plusjuste le scrutin proportionnel
Les systèmes électoraux en vigueur dans les communes et cantons 

suisses favorisent les grands partis et faussent la volonté populaire.

E
n Suisse, à l’exception des 

Grisons, les élections parle

mentaires dans les cantons et 

les communes obéissent aux règles 

de la proportionnalité. Introduit 

au niveau fédéral en 1919, à la 

suite d ’une initiative populaire, ce 

type de scrutin garantit une repré

sentation équitable des forces po

litiques en présence. Une garantie 

trop souvent théorique du fait du 

découpage territorial en cercles 

électoraux par trop inégaux. En 

effet, quand une circonscription 

n’a droit qu’à un nombre restreint 

de sièges parlementaires, la répar

t i t io n  p ro p o r t io n n e l le  de ces 

sièges n’est pas possible ; seuls les 

grands partis tirent leur épingle 

du jeu  au détrim ent des petites 

formations. La volonté populaire 

s’en trouve faussée.

Dans un arrêt récent, le Tribu

nal fédéral a clairement condam

né cette situation. Il se prononçait 

sur le mode de scrutin de la ville 

de Z urich  qui ré p a r ti t  les 125 

sièges du  législatif com m unal 

entre 12 cercles électoraux très in

égaux. La métropole de la Limmat 

doit revoir son découpage d ’ici le 

terme de la présente législature. 

Le canton de Zurich connaît le 

même problème, tout comme la 

Confédération. Les cantons fai

san t office de c irc o n sc rip tio n  

pour les élections au Conseil na

tional et le nombre de sièges en 

compétition étant réparti en fonc

tion de la population, une dizaine 

d ’entre eux ne peut assurer une 

représentation véritablement pro

portionnelle de leur corps électo

ral (DP 1509).

La s o lu t io n  la p lu s  s im p le  

consisterait à réunir les plus pe

tites c irconscrip tions (cercles, 

districts, cantons) de manière à 

hom ogénéiser le po ids d é m o 

graphique des sièges à pourvoir. 

Mais on se heurte à des décou

pages historiques qu’il est diffi

cile de modifier. Le can ton  de 

Z urich  c ro it avoir trouvé une 

issue qui pourrait d ’ailleurs être 

reprise par la Confédération.

Ce modèle, développé par un 

mathém aticien allemand, com 

bine deux innovations. Dans un 

p re m ie r  tem p s, le c a n to n  est 

considéré comme une seule cir

conscription. Les 180 sièges du 

G ran d  C onseil so n t a t tr ib u é s  

aux partis proportionnellement 

aux suffrages de liste. Puis, dans 

u n  deuxième temps, ces sièges

ayant acquis une couleur po li

tique, ils sont répartis entre les 

districts proportionnellem ent à 

leur population. Ainsi est réali

sée une équité optimale en m a

t iè re  p o l i t iq u e  e t ré g io n a le .  

Chaque voix compte et une liste 

de p arti, qui dans u n  d is tric t, 

n ’obtient pas de siège, sera prise 

en  c o n s id é ra t io n  p a r  c o n tre  

pour leur répartition au niveau 

c a n to n a l.  U ne s im u la t io n  de

1 ’Office c an to n a l de la s ta t is 

tique montre que ce modèle, ap 

pliqué aux élections du 6 avril 

dernier, aurait réduit la députa

tion de l’UDC de six sièges, celle 

des socialistes de quatre sièges, 

alors que les radicaux, la liste de 

l ’A lte rn a tiv e  de g au ch e  et 

l ’U nion fédérale dém ocratique 

a u ra ie n t  am élio ré  leurs posi-
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Plus il vend, plus il perd !

Les marges sont insuffisantes pour tout le 

monde. C'est le résultat d'une étude qui renvoie 

dos à dos producteurs agricoles et distributeurs.

Du médecin de famille 
au réseau de soins

L
e m odèle  du  m édecin  de famille n ’a 

plus la cote. Le passage obligé par un  

médecin de référence qui, en  cas de be

soin, dirige le patient vers u n  spécialiste, en 

con trepartie  d ’une réd u c tio n  de la p rim e 

d ’assurance, disparaît progressivem ent de 

l’offre des caisses. Les économies escomptées 

ne sont pas au rendez-vous (DP  1541).

Par contre, le réseau de santé a le vent en 

p o u p e  (D P  1535). Les m o d è les  les p lus 

avancés ré u n is se n t to u tes  les spécialités 

médicales, y com pris l’hospitalisation. En 

T h u rg o v ie , 50 000 assu rés  co n f ien t leu r 

santé à quatre réseaux regroupant 50 m é

decins. Le réseau traduit une évolution thé 

rapeutique qui privilégie le travail d ’équi

pe. La prise en  charge globale du patien t 

assure une meilleure qualité des soins à u n  

co û t plus faible. U n avantage qui devrait 

com penser l’absence de libre choix du m é

decin. Par ailleurs le corps médical voit sa 

pos itio n  renforcée p a r  r a p p o r t  aux assu 

rances. D ’au tre  p a r t  les réseaux peuven t 

s’appuyer - c’est le cas en Thurgovie - sur 

u n  centre co m m un  de com pétences et de 

services qui les déchargent des travaux ad 

ministratifs et comptables.

D a n s  le c a d re  de la r é v i s io n  de la 

LAMal, le Conseil des Etats a mis l’accent 

sur les réseaux de soins. A terme, on  peu t 

im aginer que l’assurance de base ne rem 

boursera plus que les soins prodigués par 

les réseaux e t les patients désirant choisir 

leur m édecin devront con tracter une assu

rance com plém entaire. jd

L
es ac teu rs  de la filière a lim e n ta ire  

suisse sont com m e le camelot Phili

bert. Plus ils vendent, plus ils p e r 

den t. C ’est en  tous cas les co n c lu 

s io n s  de l’é tu d e  du  g ro u p e  p rés id é  p a r  

A nton Cottier, conseiller aux Etats fribour- 

geois. Il y a deux ans, les agriculteurs b lo 

quaient les installations de la Migros qu’ils 

accusaient, com m e d ’autres distributeurs, 

de s’octroyer de confortables marges et de 

ne pas répercuter sur les consom m ateurs la 

baisse des p r ix  à la p ro d u c t io n .  B ut du 

g roupe Cottier, financé p a r  la M igros, et 

qui réunissait tous les acteurs de la branche 

y com pris l’Office fédéral de l’agriculture: 

o b te n ir  une transparence  des p rix  et des 

marges. Le verdict déposé après neuf mois 

de travail est surprenant.

Vendre ce n'est pas gagner
Tout le m onde perd  de l’argent dans le 

secteur du  lait e t de la viande de b œ u f  et 

de la p o m m e  de te rre . Les d is tr ib u teu rs  

ne p eu v en t pas se p e rm e tt re  d ’é l im in e r  

v iande fraîche, fromage et patates de leur 

assortim ent. Ils consen ten t donc des «sa

crifices» su r  ces artic les e t se ra t t r a p e n t  

sur d ’autres. Cette com pensation  est évi

d em m en t beaucoup m oins facile p o u r  les 

paysans p roducteurs.

Les ag ricu lteu rs  so n t fo rcém en t déçus 

du  ré su lta t de cette é tude . Ils p en sa ien t 

pouvoir clouer les d is tribu teurs au  pilori. 

Ils ne le peuvent pas. D ans u n  co m m u n i

qué d ’u n e  o p a c i té  av e u g la n te ,  l ’U n io n  

suisse des paysans conteste, sans le faire 

v ra im e n t ,  « l’a u g m e n ta t io n  des m arges 

bru tes  en  aval». Mais elle renonce  à une 

bataille de chiffres, sans doute p o u r éviter 

que l’o n  d é co rt iq u e  ég a lem en t le calcul 

des marges des p roducteurs.

L’analyse des m arg es soulève en  effet 

quelques questions pièges. Chez les agricul

teurs, quels domaines sont pris en compte 

p o u r d é te rm iner les coûts ? P ou rq uo i les 

distributeurs étrangers se contentent-ils de 

m a rg es  in f é r ie u re s  à ce lles  des  g ra n d s  

groupes suisses ? Le résultat de l’étude sur 

la transparence des prix va sans doute dis

p a ra ître  ra p id e m e n t  dans les oublie ttes. 

Tous les acteurs de la filière se tiennent dé

sormais par la barbichette. at

Passeports____________________

Zurich refuse de payer... avec raison

L
es re ta rd s  de fa b r ic a t io n  

des no u v eaux  passep o rts  

se m ain tiennent. Voici un  

exemple personnel : u n  couple 

dépose une dem ande de passe

p orts  le 14 février 2003. Le 10 

m a r s ,  u n  c o m m u n iq u é  de 

l’Office fédéral de la police a n 

nonce q u ’il y a des re tards de 

l iv r a i s o n  e t q u e  les a n c ie n s  

p a ssep o r ts  p eu v e n t ê tre  p r o 

longés. M ais il est inu tile  d ’y 

songer, les anciens passeports 

on t déjà été annulés.

A la mi-avril, ne voyant rien 

v e n ir ,  o n  ap p e l le  le n u m é ro  

g ra tu it mis à d isposition  p o u r 

ob ten ir des inform ations. Seul 

renseignem ent fourni avec cer

ti tude  : en  cas de nécessité u n  

p asseport provisoire p eu t être 

établi g ratu item ent par le can 

to n  de d o m ic ile . E n fin  le 24 

avril arrive le passeport de M a

dam e avec u n  num éro  xxx va

lable ju sq u ’au 17 avril 2013. Le

2 m a i a r r iv e  le p a s s e p o r t  de 

M onsieur avec u n  num éro xxx

valable ju s q u ’au 28 avril 2013. 

Dans ce cas, les délais lors de la 

c o m m a n d e  é ta ie n t  su ffisan ts  

p o u r  év iter de rec o u r ir  à une 

so lu tion  d ’urgence à la charge 

du canton.

«Le n o u v e a u  p a s s e p o r t  en  

p o in t de mire» : la formule du 

site In te rn e t  de l’Office de la 

p o lic e  e s t  i n v o lo n ta i r e m e n t  

exacte . D ’a u tre s  c a n to n s  que 

Zurich auraient raison de refu

ser leur participation financière 

si les retards persistent. cfp
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Société

Le prix de l'individualisme

L'école souffre aussi des changements 

affectant le modèle du «miracle helvétique». 

L'individualisme et la violence risquent 

de compromettre sa mission.

P
our ou contre u n  retour 

d es  n o te s ?  P o u r  ou  

c o n t re  u n e  é v a lu a t io n  

rénovée? L’affrontem ent 

sur ce thèm e réunit des nostal

giques fo r t peu  ré fo rm ateurs . 

Les uns se réfèrent au début du 

siècle passé, les autres à l’esprit 

de 1968. Tous croient que l’his

toire repasse les plats e t re ta r 

d e n t  l ’in é v i ta b le ,  à sa v o ir  

p ren d re  la m esure d ’une p ro 

fonde mutation. Il s’agit de sai

sir que le nouveau  m odèle de 

dév e loppem ent qui se m e t en 

place rom pt totalem ent avec le 

m o d è le  d u  « m ira c le  h e lv é 

tique», accablé déso rm ais  par 

une crise ouverte.

La concurrence a 
remplacé la négociation

La r é g u la t i o n  de l ’é c o n o 

mique et du social est de moins 

en  m o in s  négociée, au  p ro f it  

d ’u n e  a p p ro c h e  fav o r isan t la 

concurrence. Cette substitution 

explique le re to u r à des cycles 

économiques courts, qui voient 

se succéder rapidem ent des pé

riodes d ’expansion et de réces

sion . Ce n o u v eau  ry th m e  est 

stimulé par la globalisation et la 

financiarisation de l’économie.

M a rq u é  p a r  l ’e n t r é e  de la 

com m unication et de l’inform a

tion  dans les processus de p ro 

duction  et de travail, le régime 

d ’accumulation des richesses est 

fondam entalement différent. La 

production  «juste à temps» et la 

fa b r ic a t io n  d ’u n  p r o d u i t  su r  

mesure en tra înen t n o ta m m e n t 

la disparition de l’usine issue du

fordisme: u n  regroupem ent de 

travailleurs dans u n  lieu collec

tif d ’intégration sociale et cultu 

relle lié au travail.

La d isp a r i t io n  de l’usine  et 

l’exacerbation de la concurren 

ce p ro v o q u e n t  le d é v e lo p p e 

m ent d ’u n  nouvel individualis

me qui se répercute 

sur l’ensemble de la 

société. C et in d iv i

d u a lism e  ne relève 

pas de positions su 

perstructurelles liées 

à l’idéologie e t à la 

c u l tu re .  Il déco u le  

de p ra t iq u es  in fra- 

s tructurelles, issues 

de l’éco no m iq u e  et 

du  social, qu i s’a c 

c o m p a g n e n t  s o u 

v e n t  d ’u n e  q u ê te  

identitaire.

C et in d iv idua lism e c o n d u it  

plus ou moins rapidem ent de la 

concurrence avec l’autre  à son 

exclusion, à l’exemple de Burke 

Devore, ancien cadre supérieur 

licencié depuis deux ans, héros 

du rom an  Le Couperet de l’écri

vain américain D onald Westla- 

ke. A la qu es tion : « C om m ent 

d écroch er u n  b o u lo t  dans u n  

m onde  qui n ’a plus besoin  de 

moi?», il répond: «Simple, éli

m iner tous mes rivaux les plus 

dangereux, puis me présenter à 

l’entretien d ’embauche ! »

La fin d'un 
«monde meilleur»

L’individualism e c o n te m p o 

ra in  a p p a ra î t  n o n  s e u le m e n t 

co m m e le p ro d u i t  d ’u n  n o u 

v e a u  m o d è le  de d é v e lo p p e 

m ent, mais égalem ent com m e 

le tr ibu t à payer aux échecs des 

grands projets p o u r  «une socié

té  p lu s  ju s te »  e t « u n  m o n d e  

meilleur».

U n  in d iv id u a l is m e  i n c o n 

to u r n a b le ,  q u i e n t r a în e  u n e  

vague de désinhibi- 

tio n  collective sans 

p ré c é d e n t ,  a c c o m 

p ag n é e  de la levée 

des in te rd i ts  e t de 

l’explosion des p u l

s io ns . C e tte  vague 

se retrouve dans les 

faits de la vie q u o ti

d ie n n e . V aguele tte  

légère, d ’une part, à 

l’image de la libéra

lisation des m œ urs : 

il faut lire la presse 

to u s  les jo u r s ,  n o ta m m e n t  le 

d im anche, il faut regarder les 

affiches publicitaires. Lame de 

fond lourde, d ’autre part, dans 

la m ise  e n  c a u se  d u  c a r c a n  

d ’u n  hum anism e hors sol: l’in 

terven tion  am éricaine en Irak, 

d é fe n d u e  au  n o m  des p r i n 

cipes de ce m êm e hum anism e, 

la discrédite.

Une violence 
radicalement nouvelle

La violence fait partie  in té 

grante de cette déferlante. Elle 

en  est l’une de ses expressions 

les plus visibles. N ’en déplaise à 

beaucoup d ’éducateurs, la v io 

lence d ’a u jo u rd ’hu i n ’a rien  à 

voir avec celle des bandes aux

quelles ils disent avoir participé 

dans leur jeunesse, q u ’ils p a r 

donnent. Elle est radicalem ent 

d iffé ren te . S tru c tu re lle ,  cette  

n o u v e l le  v io le n c e  n ’e s t  pas  

conjoncturelle. Elle pose le p ro 

blème suivant: com m ent appri

voiser cette vague de désinhibi- 

t io n ,  in c o n to u rn a b le  e t sans 

doute source de libération, sans 

se laisser guider par les im pul

sions barbares qu’elle véhicule?

M aîtriser plutôt que subir
D ans to u te  l ’E urope, l ’in s 

t r u c t i o n  p u b liq u e  ou  p rivée  

est p riso n n iè re  de cette ques

tion . Tant que la m ajorité  des 

p artic ip an ts , enseignan ts , p a 

rents et élèves, qui so n t im pli

qués chaque jo u r , ne la p re n 

n en t pas en  considéra tion  ou, 

p i r e ,  f e ig n e n t  de l ’ig n o r e r ,  

l’école est m enacée de perd re  

le com bat q u ’elle mène contre 

les forces indirectes de la cu l

tu re  : té lév is ion  e t c in ém a  de 

v io lence, e t au tres  m édias de 

la désinhibition. Une lutte qui 

ne do it pas abou tir  à la censu 

re  de  ces fo r c e s ,  m a is  p e r 

m ettre  à chacun  d ’en m aîtriser 

leur p roduction . dm

D onald  Westlake, Le Cou

peret. Rivage /  Thriller,

1997.

C hristian  Marazzi, La 

place des chaussettes.

L’Eclat, 1997.

Peter Sloterdijik, Règles 

pour le parc hum ain . Mille 

et une nuits, 2000.

«Comment décro

cher un boulot 

dans un monde 

qui n'a plus be

soin de moi»? 

«Simple, en élimi

nant tous mes 

rivaux les plus 

dangereux...».
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Alim entation

Le bio n'est pas 
dangereux pour la santé

Légumes, fruits et viandes biologiques ont les 

mêmes vertus alimentaires et sanitaires que les produits 

issus de l'agriculture conventionnelle. Un œuf 

reste un œuf, pondu en cage ou dans une basse-cour.

u c u n e  a l lé g a t io n  ne 

p e u t  ê tre  fa ite  d an s  

l’étiquetage ou la p u 

b l i c i t é  s u g g é r a n t  à 

l’acheteur q u e ...  la référence à 

l’ag r icu ltu re  b io lo g iq u e  c o n 

stitue une  garantie d ’une q u a 

lité organoleptique, nu tr it io n - 

nelle ou sanitaire supérieure», 

s t ip u le  l ’a r t ic le  10 d u  rè g le 

m e n t de l’U n io n  européenne 

(CEE/2092/91). Pourtan t l’en 

gouem ent pour le bio est certai

nem en t associé à la volonté de 

manger sainement. L’agriculture 

b io log ique  avec son  m od e  de 

p ro d u c t io n  d u ra b le  est s û r e 

m e n t saine p o u r  l’e n v iro n n e 

ment. Mais une pom m e bio a-t- 

elle des qualités sanitaires et ali

m e n ta i re s  d i f fé re n te s  d ’u n e  

pom m e conventionnelle ?

L’Agence française de sécurité 

sanitaire des alim ents a réussi,

via une longue expérience d ’ex

pertise collective, à résumer dans 

u n  ra p p o r t  l’é ta t des conn a is 

sances sur la sécurité des p ro 

duits biologiques. Elle a surm on

té la crainte des professionnels 

de l’agriculture biologique qu’un  

tel rapport puisse susciter des in 

quiétudes parm i les consom ma

teurs, dès lors qu’il était évoqué 

des problématiques de maîtrise 

sanitaire. Le rapport se borne au 

monde physico-chimique et lais

se de côté les aspects «goûts et 

couleurs». Il sous-estime certai

nem ent aux yeux des adeptes les 

effets positifs n on  objectivables 

de l’agriculture biologique.

Un inventaire alimentaire
Pour les légumes et les fruits, 

la grande majorité des études ne 

montre pas de différence en m a

tière sèche et en  glucides entre

les deux modes de culture. La te

neur en protéines des céréales is

sues d ’a g ric u ltu re  b io log ique  

semble être plus faible que celle 

des céréales issues d ’agriculture 

conventionnelle; cette m oindre 

teneur est sans doute liée à la li

m itation des apports azotés. En 

revanche, l’équilibre en  acides 

a m in é s  in d isp e n sa b le s  se ra it  

meilleur, puisque le rapport al

bumines et globulines (protéines 

du  métabolisme) versus pro la 

mines et glutélines (protéines de 

stockage) est modifié en faveur 

des p re m iè re s ;  ceci p e u t  ê tre  

d ’im p o rta n c e  chez les végéta 

riens. Cependant, le bénéfice nu- 

tr i t io n n e l  des légum es b io lo 

giques quant à l’apport des m i

n é ra u x , des v i ta m in e s  e t des 

oligo-élém ents est négligeable. 

C ’est décevant, mais il y a peut- 

être de l’espoir du côté des pa 

ta tes bio, p ro b a b le m e n t e n r i 

chies en vitam ine C. En ce qui 

concerne la qualité de la viande 

enfin , c ’est m oins le m ode  de 

p ro d u c tio n  que l’activité p hy 

s iq u e  (c o u r i r ) ,  a c co rd ée  ou  

non, qui contribue à réduire la 

te n e u r  en  lipides in t ra m u sc u 

la ires chez les ru m in a n ts ,  les 

porcs et les volailles.

Les aspects sanitaires
Les p ra t iq u e s  d ’élevage en  

p roduction  biologique limitent 

le recours aux traitem ents m é

dicamenteux et privilégient une 

gestion sanitaire fondée no tam 

m e n t su r la sélection de races 

rustiques, l’accès au plein air et 

u n e  faib le  d e n s i té  d ’élevage.

L’accès au plein air augmente la 

p ro b a b i l i té  d ’e x p o s i t io n  des 

an im a u x  aux  d ifféren ts  p a ra 

sites e t au x  agen ts  in fec tieu x  

persistan ts dans le sol. En cas 

d ’in festa tion  d ’u n  élevage, les 

approches thé rapeu tiques res

trictives privilégiées par l’agri

culture  b iologique constituen t 

très vraisem blablem ent une li

m i ta t io n  d ans  la m a îtr ise  du 

risque. Cette augm enta tion  du 

risque parasitaire est contreba

lancée par une meilleure gestion 

des antibiotiques, et donc de ré

s istance aux  bac té ries , e t pa r  

l’absence de contam ination par 

des pesticides (fréquente, mais 

dans les limites autorisées, chez 

les produits conventionnels).

La conscience  du  b ie n -ê tre  

animal, au cœ ur de l’agriculture 

biologique, a libéré les gallina

cés de l’enfer des cages. Mais la 

belle vie au sol n ’a aucun  effet 

sur la composition ou la valeur 

n u t r i t i o n n e l l e  de l ’œ u f .  Au 

contraire, quand les poules sont 

élevées au  sol, ces ingra tes en 

profitent pour nous pondre des 

œufs plus petits. ge

Agence française de sécurité sa

nitaire des aliments (AFSSA) : 

Evaluation des risques et béné

fices nutritionnels et sanitaires 

des aliments issus de l'agricultu

re biologique, 28 avril 2003. 

(www.afssa.fr)

«The urban myths of organic 

farming», Nature, 22 mars 

20 01 .

Libre c irculation maîtrisée

La libre circulation des personnes augm ente le flux migratoire 

en provenance de l’U nion européenne. C ’est le cas no tam m ent 

dans le canton de Vaud. Le Service de recherche et d ’inform ation 

statistiques (SCRIS) relève, en 2002, une augm entation  de 970 

ressortissants com munautaires. Cette progression est certaine

m ent due à l’entrée en vigueur, au 1er ju in  2002, des accords bila

téraux. Certains clandestins se sont probablem ent déclarés et le 

regroupem ent familial a exercé naturellement son attrait.

Mais la véritable pression migratoire vient d ’ailleurs. L’effectif 

des étrangers a augm enté de 6150 personnes. Si u n  quart d ’entre 

eux est com m unautaire, 32% proviennent d ’autres pays euro 

péens, 16% d ’Asie, 14 % d ’Afrique et 13% d ’Amérique. La crain 

te nationaliste d ’une invasion étrangère consécutive aux bilaté

rales s’est avérée infondée. Elle se reportera, probablem ent sur 

l’extension des accords de libre circulation aux dix nouveaux 

membres de l’U nion européenne. at
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Lausanne

La capitale du sport 
bientôt orpheline du football

L'équipe de Lausanne va disparaître faute d'argent et 

de supporters. Le football romand tout entier a besoin d'idées 

nouvelles et de dirigeants compétents et passionnés.

J
uin 1999 : sous le déluge et dans une Pon- 

taise pleine à craquer, Servette FC bat 

L ausann e-S p o rts  et gagne le ti tre  de 

champion suisse. Ce soir-là, sans le savoir, 

S a sans doute perdu beaucoup plus qu’un 

simple match. Une éventuelle qualification 

pour la lucrative Ligue des Champions aurait 

pu tout faire basculer.

Au lieu de cela, le Stade Olympique sonne 

désespérément creux et, d ’ici une quinzaine de 

jours, l’association du Lausanne-Sports sera 

mise en faillite. Le rideau va bientôt tomber sur 

le club aux sept titres de champion suisse et 

neuf fois vainqueur de la Coupe suisse de foot

ball, qui n ’avait jamais quitté la Ligue nationale 

A jusqu’à l’année dernière.

Philippe Guignard et son équipe n’ont pas 

réussi leur pari. Le confiseur d ’Orbe s’est battu 

avec l’énergie d ’un Don Quichotte contre les 

moulins à vent. La situation était déjà très 

compromise vu le m ontant des dettes et les

sommes à investir (cf. DP n° 1545). Les collec

tivités publiques n ’ont pas à s’engager dans 

une structure destinée à une mort prochaine.

Lausanne, qui se targue d ’être la capitale ad

ministrative du sport, va donc se retrouver 

sans cet ambassadeur qu’était autrefois le LS. 

Les gosses voient Zidane et Ronaldo presque 

chaque mercredi soir ; ils s’identifient plus à 

ces stars qu’aux joueurs suisses qui sont deve

nus les smicards du ballon rond.

Repartir sur des bases financières saines
Seuls les passionnés prenaient encore place 

en pleine bise, sur les inconfortables sièges en 

plastique du Stade Olympique, pour regarder 

le LS jouer contre Wil ou Thoune. L’argent ne 

peut venir ni des recettes de la billetterie ni 

même des droits télévisuels vu la taille exiguë 

de notre pays. Seuls deux ou trois clubs entiè

rement professionnels pourront survivre : la 

domination outrageuse du championnat hel

vétique par les équipes des deux grandes villes 

alémaniques ne doit rien au hasard.

La carte du football romand est plus com

plexe à redessiner. Genève a construit son stade 

mais Servette peine à l ’habiter. C hris tian  

Constantin, dont on murmure qu’il pourrait 

reprendre la licence du Lausanne-Sports, trace 

des plans dans le Chablais pour une équipe dé

racinée, sans âme et sans avenir.

Au Tessin, Lugano vient de repartir depuis 

le milieu de l’échelle grâce à la mansuétude de 

la ligue nationale. En admettant que Lausan

ne bénéficie des mêmes conditions, cela per

m ettrait à une équipe de jeunes de recom 

mencer en deuxième ligue sur des bases fi

nancières saines.

Lausanne sans club de football profession

nel, la Suisse peut-être bientôt sans compagnie 

aérienne. Mais les symboles ont la vie dure. 

Rassurons-nous, en Suisse aussi, les filets conti

nueront de trembler et les avions de voler, ad

Le film____________________

Les cornichons au fil du temps

F
ilm allem and sur u n  sujet 

allemand, la fin du régime 

com muniste en Allemagne 

de l ’Est, Good Bye, L en in  ! de 

Wolfgang Becker, m al

gré l’énorme succès pu 

blic (5 millions de spec

tateurs à ce jour) ne sera 

p ro b a b le m e n t  ja m a is  

projeté  dans les salles 

romandes. Présenté à la 

Berlinale de 2003, cette 

comédie aborde p o u r 

tan t la «chute du m ur 

de Berlin» avec une sensibilité et 

un  hum our dépassant les fron 

tières linguistiques.

En 1989, a lo rs  que la RDA 

s’apprête à fêter le 40e anniversai

re du régime, Alex Kerner, jeune

allemand de l ’Est, participe aux 

m anifestations qui secouent le 

pays. Sa mère, socialiste convain

cue depuis la fuite de son mari en 

Allemagne fédérale, as

siste à son arrestation et 

perd connaissance. Huit 

mois de coma plus tard, 

son monde s’est écrou

lé : la RDA n ’existe plus. 

Alex déploie alors toute 

so n  in g é n io s i té  p o u r  

épargner à sa mère un 

choc émotionnel qui lui 

serait fatal et lui cache la réalité.

C om m ent obtenir des corn i

chons Spreewaldl Du café Mok- 

kafix Goldl Des ampoules Narval 

se to u rm e n te  désorm ais Alex. 

Ces articles sont devenus introu

vables quelques mois seulement 

après le 9 novembre 1989 et com

m en t s im uler l ’existence de la 

RDA sans eux?

La quête des produits banals 

de l’ex-RDA, qui est au cœur de 

l ’h u m o u r de Good Bye, L en in! 

offre une illustration saisissante 

du rejet des anciens repères de la 

vie q u o t id ie n n e .  P e n d a n t  

qu ’Alex récupère les meubles ty

piques de l ’air com m uniste  et 

ac h è te  u n e  T ra b a n t ,  la TV 

montre une foule se précipitant 

sur les m archandises occiden 

tales. Comme si le pot de corni

chons Spreeewald devenait tout 

à coup u n  sym bole du régime 

com m uniste et l ’attachem ent à 

u n  q u e lconque  ob je t e s t-a lle 

m and une marque de passéisme 

rétrograde.

Ce refus de l’habituel et du fa

milier ne durera pourtant qu’un 

tem ps et Alex n ’aura it a u jo u r 

d ’hui aucun problème à trouver 

u n  po t de Spreewaldgurken. A 

Berlin, les marques de l’Est, après 

avoir été mises à l’index, réappa

raissent depuis peu avec une aura 

d ’exotisme pour les uns et le par

fu m  des so u v en irs  p o u r  les 

autres. Loin du ciném a am éri

cain, p rop o san t un  im aginaire 

proprement allemand, Good bye 

Lenin! ne bénéficie pas de l’effet 

de mode touchant le cinéma asia

tique ou argentin. Mais Berne et 

Zurich, ce n ’est pas très loin...

Carole Faes

Les cornichons Sprmvald
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Chronique

Bagdad salon

Par Anne Rivier

A
 chaque conflit c’est pareil: Antoine et Cléo s’opposent, se 

m esuren t puis se brou illen t la durée des com bats. Q ue la 

guerre ait lieu ici ou là-bas, q u ’elle soit avalisée ou n on  

p a r  l’ONU, aucune im portance . Le résu lta t est là : Cléo 

n ’a plus de plaisir à vivre. Elle s’estim e trahie dans son a m o u r du 

m onde, des hom m es en général e t du sien en particulier.

Alors elle quitte Antoine à sa manière, sans jam ais partir. Se re 

plie, se recroqueville, se love dans sa coquille. Elle con tinue  de 

fonctionner, elle se rend  à son bureau, assume les tâches du m é

nage, veille sur le bien-être de leurs deux grandes filles. Et le d i

m anche, elle se p ro m èn e  avec lui dans la cam pagne. C om m e 

avant la guerre, quand  ils étaient alliés, une époque miraculeuse 

qu ’elle im agine définitivement révolue.

Dès qu’une trêve s’annonce sur les écrans Cléo concède u n  ces- 

sez-le-feu unilatéral. Antoine rapplique illico du  fron t: perm is

sionnaire fringant, il balance son uniform e aux orties, se précipite 

su r sa fem m e avec appétit . Cléo apprécie mais n ’est pas dupe. 

Assez sage, en  l’occurrence, p o u r  se co n ten te r d ’u n  consensus 

provisoire, elle collectionne les échappatoires tan t elle appréhen 

de le re tour de ce malaise de p lom b entre elle et lui.

Hélas, u n  beau jour, imparables, les hostilités reprennent. Antoi

ne renfile son battle-dress, rejoint son unité dans les sables du dé

sert ou les m ontagnes balkaniques. Et Cléo se retrouve seule à lut

ter contre leur syndrome domestique, une maladie récurrente qui 

po rte  de fort jo lis  nom s (Sarajevo, Kaboul, Grozny, Bagdad) et 

d on t elle a appris avec le tem ps à repérer les signes avant-coureurs.

Ça com m ence p a r  une  Crise In te rna tio n a le , u n  foyer q u ’on  

croyait éteint et qui se rallum e quelque part. Antoine, d ’ordinaire 

si c ritique à l’égard des médias, change b ru sq u em e n t son  fusil 

d ’épaule. Allume la radio  en perm anence, valsant entre dix sta 

tions et vingt débats contradictoires, dévore la presse écrite afin 

de «com parer les divers traitem ents des événements». Plus révéla

teur, lui qui dénonce les «infos truquées» de la télévision, le voilà 

scotché au poste à longueur de soirées.

Im m anquablem ent, la Crise s’amplifie et se propage. Chez Cléo 

et Antoine les repas s’anim ent, les discussions s’enveniment. Les 

filles posent des tas de questions. Antoine ne se sent plus de joie. 

Sa fibre pédagogique réactivée, il étale des cartes sur les assiettes, 

explique le contexte géopolitique des régions impliquées, s’a tta r 

de sur les processus de décolonisation, récapitule les partages et 

rem em brem ents consécutifs aux déflagrations précédentes.

Cléo écoute po lim en t. La leçon te rm inée  elle décrète que de 

toute façon, justifiable ou pas, une  guerre est tou jours une défaite 

de la pensée. Antoine ricane. La sensiblerie de sa femme est in 

com patible avec une analyse raisonnable des enjeux. Lui, Antoine, 

n ’est pas victim e de son affect, il voit les choses clairem ent. La 

guerre est certes atroce, la guerre est assurém ent sale mais elle est 

parfois indispensable.

A ces m ots  Cléo vire au  rouge h o m ard . Elle se lève, je t te  sa 

serviette  dans la soup ière  et so r t de la pièce en  c la iro n nan t 

que ces beaux discours ne l ’em p êch ero n t pas d ’aller m anifes

ter. Avec des gens de c œ u r  qu i eux au m o in s  la c o m p re n 

d ron t. A nto ine l ’accuse derechef de confo rm ism e, v ilipende 

so n  p ac if ism e  b ê la n t.  Les filles v o le n t  au  sec o u rs  de le u r  

m ère p en d a n t que dans l ’Univers la Crise enfle et se p répare  

à exploser.

Alors c ’est la G uerre. L’au then tique , la Lilith aveugle, fau 

cheuse de jeunesse et d ’espoir. A La Sarraz le syndrom e devient 

v iru len t, la maladie terrasse la famille entière. Accroché à la 

télé, Antoine se gave du spectacle. L’œil fixe, la bouche ouverte, 

la m ain  droite crispée sur la zapette, il s’identifie au m arine  que 

la propagande newlook filme collé-serré, du ras du casque au 

ta lon  du pataugas.

Im itan t leur père, les filles on t succom bé aux nouveaux a t

tra its de la m enteuse lucarne. Elles qui o n t presque l’âge des 

so ldats, elles o n t  sub i le choc e t l’effroi de p le in  fouet. Les 

images cadrées in  vivo on t mêlé leur tendre chair à la chair vive 

des com bats: corps déchiquetés, civils mutilés à genoux dans 

les viscères de leur maisons éventrées. Visions des prisonniers 

humiliés, des colonnes de réfugiés fuyant leur village, individus 

niés, em bourbés dans le cours d ’une  Histoire qui efface les an o 

nymes sur son passage...

A u jo u rd ’hui, aux  fenêtres des filles de Cléo flotte u n  d ra 

peau arc-en-ciel. Elles o n t accom pagné leur mère aux manifs 

depuis le débu t du  m ouvem ent. La m obilisation  faiblit? Elles 

n ’en  n ’o n t cure. D ésorm ais certaines que la désolation  qui a 

foncé su r  les gens de là-bas les concerne  ici e t m a in te n an t, 

elles so n t résolues à ne pas baisser pavillon devant l’indiffé

rence qui déjà menace.

A ntoine les attend en s’ennuyant devant sa télé. Le soufflé re 

tom bé, il s’est vite lassé des péripéties de la stratégie. Sur ses 

porte-avions les chasseurs bom bardiers se reposent en ronflant. 

Et s’il lui arrive encore de se féliciter de la fiabilité de ses mis

siles de croisière, c’est ju s te  p ou r le souvenir.

L orsque ses tro is fem m es re n tre n t ,  il est ta rd . Leurs yeux 

brillent, elles on t les pom m ettes roses, elles son t affamées. L’ap 

partem en t s’illumine, la cuisine revit. L’air se charge d ’effluves. 

Omelette au beurre, tom ates au basilic, elles s’installent p o u r 

m anger et c’est la paix revenue.

A ntoine est heureux. Elles racontent, il les taquine, elles per

sistent et signent, il rit de leur indéfectible candeur. Le ty ran  est 

déboulonné, place à la reconstruction, place à l’avenir. La guer

re a été courte, elle est finie, bon  sang!

Cléo et ses filles récitent que, m êm e courte, une  guerre est 

toujours trop  longue. U n bref instant attendri, Antoine se su r

prend  à être d ’accord avec elles. ■
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