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Renégocions 
l'accord de transit

ON

L
e  m o i n s  q u ' o n  puisse  d ire, c 'e s t  
qu 'il  règne u n e  pagaille com plète 
sur le f ron t  du  transit  alpin: p a 
gaille au Conseil des Etats où  les 

séna teu rs ,  rép u té s  p o n d é ré s  et réflé
chis, n ’hés itent pas à regonfler le pro 
jet des transversales alp ines (NLFA) à 
u n  p o in t  tel qu ' i l  n 'e s t  to u t  s im p le 
m e n t  pas finançable. I llustration de la 
c o n fu s io n  générale ,  les d ép u tés  d o i 
v en t  répéter le vo te  p o u r  f ina lem en t  
a d o p te r  la v a r ia n te  en  réseau, alors 
qu'ils la refusaient deux m inu tes  plus 
tô t .  Pagaille q u i  n e  fait q u e  refléter 
l ' impasse dans laquelle la Suisse s'est 
fou rrée  en  a b o r d a n t  le doss ier  d 'u n  
po in t  de vue essentiellem ent interne: 
les régions s 'en tre-déchiren t  pour ob 
te n ir  c h a c u n e  u n e  partie  du  tracé et 
des milliards budgétisés ou la totalité 
de la mise; la guerre entre  G othard  et 
Lötschberg fait rage.

Pagaille enco re  au sein de  l’U n io n  
eu ropéenne  (UE) qui n 'arrive pas à dé 
c id e r  d 'u n e  p o l i t iq u e  c o m m u n e  du  
t r a n s p o r t  des  m a r c h a n d i s e s .  L 'A u
t r i c h e  e t  la F ra n c e  
n ' e n  p e u v e n t  p lu s  
d 'assum er le flot des 
po ids  lourds  qui, li
m i t a t i o n  d e  p o id s  
o b l ig e ,  c o n t o u r n e  
n o tr e  pays. Les p re 
miers p ré lèven t  une  
redevance  co n tes tée  
par  Bruxelles. Alors 
que  l'Italie, la Grèce, 
l 'E spagne et la H o l
lande ne  veu len t rien en tend re  d ’une 
taxe suffisamm ent élevée pour inciter 
les cam ions à traverser no tre  pays sur 
le rail.

Tout avait  p o u r ta n t  c o m m e n c é  en 
fanfare. En négociant au pas de charge 
u n  tra i té  de t r a n s i t  avec l'UE, Adolf 
Ogi croyait avoir préparé l 'adhésion de 
la Suisse à l'Espace économ ique  euro 
péen. Et d an s  la foulée le peuple  a p 
p rouva i t  l 'am b it ie u x  p ro je t  de NLFA 
en réseau, f inancé par des prêts r e m 
boursables.

Mais ensuite, le contex te  change très 
vite: refus  d e  l'EEE, a c c e p ta t io n  de  
l 'initiative des Alpes, réestimation à la 
hausse du  co û t  des NLFA et mise en 
dou te  de leur rentabilité, négociations 
b i l a t é r a l e s  a r d u e s .  C e t t e  n o u v e l l e  
d o n n e  condu it  le Conseil fédéral à ré
d u ire  le p r o je t  in i t ia l  e t  à p ro p o se r  
d ' a u t r e s  s o u r c e s  d e  f i n a n c e m e n t

Les régions 

s'entre-déchirent pour 

obtenir chacune une 

partie du tracé et des 

milliards budgétisés

-  taxes  sur l 'essence et sur les po ids 
lourds, mise à co n t r ib u t io n  du  fonds 
routier et em prun t .  Par sa récente dé 
cision, le Conseil des Etats ram ène  le 
d o s s ie r  à la case  d é p a r t :  u n  p r o j e t  
maximaliste  et coû teux  d o n t  le f inan 
cem ent risque fort de ne  pas passer le 
cap de la vo ta tion  populaire.

Posons d 'abord  les b o n n es  questions 
dans u n  ordre adéquat.

Le transit des m archandises à travers 
les Alpes est u n  p roblèm e avan t to u t  
européen. Quelles son t dès lors les so
lutions envisagées par l 'Europe (Mont- 
Cenis, Brenner) et c o m m e n t  la partici
pa t ion  helvétique -  en  term es de capa
c i té  -  p e u t - e l l e  s ’i n t é g r e r  d a n s  la 
conception  européenne?

L'initiative des Alpes exige le t rans 
fert des m archand ises  de la rou te  au 
rail d'ici 2004. L'Europe refusant tou te  
d i s c r i m i n a t i o n  q u i  p é n a l i s e r a i t  les 
seuls cam ions étrangers, la Suisse doit 
donc  se do ter  d 'u n e  taxe poids lourds 
garantissant ce transfert.  Mais il faudra 
q u e  B ruxelles  a d m e t t e  u n  m o n t a n t  

réellem ent dissuasif. 
A cet égard la Suisse 
d é t i e n t  u n e  m o n 
naie d 'échange, l 'ac
cès  des  40  t o n n e s  
aux  cen tres  u rba in s  
du  Plateau exigé par 
l'Europe.
P lu tô t  q u e  de  n o u s  
d i s p u t e r  à p r o p o s  
des  t u n n e l s ,  p r é c i 
sons et fo rm a lisons  

tous ces points, dans le cadre d 'u n  ac
cord de transit reformulé. Ensuite seu
lem en t et si nécessaire nous  pourrons 
choisir  u n  nouvel axe t ransa lp in ,  ou  
deux . D ans l ' in te rva lle ,  «la chaussée  
ro u lan te»  du  Lötschberg , o p é r a t io n 
nelle dès 1999, absorbera la dem ande .

Q u an t  à la paix confédérale d o n t  on  
p r é te n d  q u ’elle d é p e n d  d 'u n  réseau 
largem ent réparti sur le territoire, elle 
serait m ieux  préservée si, p o u r  gérer 
no tre  m énage  intérieur, n ous  savions 
e m p ru n te r  les m é th o d e s  de  nég o c ia 
tion  de l'UE. En matière de transport,  
les besoins des différentes régions sont 
n o m b r e u x .  L au sa n n e ,  p a r  ex e m p le ,  
d o i t  t r o u v e r  150  m i l l i o n s  p o u r  
construire son métro. Genève envisage 
ég a le m en t  u n  m é tro  léger. P o u rq u o i  
n e  pas  r é u n i r  ces  b e s o in s  d a n s  u n  
grand projet d o n t  tous les é lém ents  se
raient in terdépendants?  JD



VALAIS

Garder un peu de ciment 
pour passer l'hiver
L'office des statistiques du 
troisième Minestre du 
canton du Valais publie des 
chiffres p lu tôt étonnants. 
Ainsi la stabilisation de 
l'indice de livraison 
de ciment soulève plusieurs 
questions.
Commentaire.

N
ous  a v o n s  g l a n é  d a n s  les d e r 
n iè res  l iv ra isons  des in f o r m a 
t i o n s  s ta t i s t iq u e s  v a la i s a n n e s  
quelques d onnées  intéressantes 

q u e  l 'o n  n e  r e t ro u v e  pas f o rc é m e n t  
sous la m ê m e  fo rm e  d a n s  les au t re s  
can tons.  Il en  va ainsi de l’indice des 
livraisons de c im en t en Valais.

L 'industr ie  de  la c o n s t ru c t io n  et le 
gén ie  civil jouen t  u n  rôle clé d ans  la 
con jonctu re  valaisanne. Ce tableau est 
bien  sûr particulièrem ent parlant, mais 
aussi assez i n t r ig u a n t .  Le r a le n t is s e 
m e n t  é c o n o m iq u e  s'y dessine avec la 
plus grande net te té  ainsi que la légère 
reprise de 94. O n  com p re n d  bien  que 
les chantie rs  se dérou len t à la belle sai
son, mais la s ituation  h ivernale est dif
ficile à analyser.

Si la c h u t e  de  l ' in d ic e  es t de  25%  
p e n d a n t  l ' h i v e r  91 ,  c o m p a r é  à la 
m êm e saison en  1990, on  no te  ensuite 
u n e  stabilisation, suivie d 'u n e  r e m o n 
té e  e t  d ' u n  m a i n t i e n  
cons tan t  au tour  de l'in- 350

d ice  100 au  c o u rs  des  
tro is  d e rn iè re s  ann é es .  300
C o m m e n t  e x p l i q u e r  25Q
cette stabilisation hiver
n a le ?  La c o n s t r u c t i o n  200
des  n o u v e a u x  tu n n e l s  
de captage des eaux des 150
barrages de C leuson  et 
de  la G ra n d e  D ixence,  
o u  p e u t - ê t r e  les av a n -  50
cées très tranqu i l le s  de 
l 'au toroute?  0

O n sait que les grands

ASSURANCE CHÔMAGE

travaux hydrauliques son t au jourd 'hu i  
d 'u n e  u t i l i t é  d o u te u s e  e n  ra iso n  de 
l 'excès d 'é n e rg ie  sur  le m a rc h é .  Ces 
graphiques son t peut-être la traduction  
d ' u n e  p o l i t i q u e  i n t e n t i o n n e l l e ;  le 
m a i n t i e n  d ’u n  é t i a g e  à p e u  p rè s  
cons tan t  dans le vo lum e des chantiers 
a r r a n g e  to u t  le m o n d e .  Les a c t io n s  
d 'H o ld e r b a n k  c o n t in u e n t  de  b ie n  se 
porter, les en trepreneurs  m a in t ien n en t  
leurs activités, les im m igrés  en v o ien t  
des sous à la maison, l’Etat fait sa pelo 
te et la con jonctu re  se m a in t ien t  à un  
niveau m inimal.

Le fait de savoir si quelques chantiers 
g é a n ts  s o n t  v r a im e n t  u t i le s  d e v ie n t  
tou t  à fait secondaire. Et le Valais n ’est 
q u 'u n  cas p a rm i d ’au tres ,  pas  fo rcé 
m e n t  le plus spectacu la ire .  Précisons 
q u e  n o u s  n ’a v o n s  r ie n  c o n t r e  les 
g ran d s  t rav a u x  et u n  cer ta in  sou tien  
co n jo n c tu re l ,  mais a u ta n t  savoir  que 
to u t  cela n ’a rien d ’innocen t.  jg

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Economie sur les chômeurs

L
É ARRÊTÉ FÉDÉRAL U R G E N T  révisant à la 

baisse les presta tions de l 'assuran 
ce chôm age  est par t icu lièrem ent 

choquan t.
Tout d ’abord  parce que  la loi v ien t 

d ’être mise sous toit.  A peine entrée en 
v ig u e u r  e l le  es t  m o d i f i é e  d a n s  son  
équilibre. C'est u ne  a t te in te  grave à la 
sécurité du  droit.

La raison d 'ê tre  de ces modifications 
est la vo lon té  de la C onfédéra tion  de 
s u p p r im e r  sa p a r t i c ip a t io n  de  5% à 
fonds perdu qu 'elle venait  p o u r tan t  de

con f irm er  avec l’a d o p t io n  de la n o u 
velle loi. Pour co m p en se r  ce tte  per te  
d a n s  les c o m p te s  de l 'assu rance ,  elle 
im pose au tori ta irem ent une  baisse des 
p r e s ta t io n s  de  1 à 3%. Alors q u e  le 
95% des recettes est le fait des assurés 
et des em ployeurs ,  l 'Etat agit c o m m e 
s'ils é ta ien t d irec tem ent à sa charge.

Les syndicats é tud ien t  le lancem ent 
d 'u n  r é f é r e n d u m .  Si la d é c is io n  est 
prise, il méritera d ’être sou tenu . Pour 
des  r a i s o n s  s o c ia le s  e t  des  r a i s o n s  
d ’Etat. ag



AIDE AU DÉVELOPPEMEMT

De la famine 
à la malnutrition chronique
La FAO (Food and Agriculture Organisation) a mis sur 
pied à mi-novembre à Rome un vaste rassemblement de 
chefs d'Etat. Quand bien même l'éradication de la mal 
nutrition serait à la portée de l'homme, ils n'ont osé 
promettre à tous le «pain quotidien».

L
a  r é c a p i t u l a t i o n , s u r  150 ans  de 
no tre  histoire contem pora ine ,  des 
g r a n d e s  f a m in e s  es t u n e  le ç o n  
d ' h u m i l i t é .  P lus  q u e  le c ie l,  

l 'h o m m e  est l 'ennem i de l 'hom m e.
L'Inde, la Chine, l'Afrique y figurent 

p o u r  des ra isons c l im a tiq u e s  parfois. 
Sont encore en  m ém oire  la sécheresse 
e x c e p t io n n e l le  du  Sahel, les in o n d a 
tions du  Bangladesh.

Mais plus souvent encore, les fatali
tés climatiques ne  sont pas à l'origine 
du  désastre, mais la guerre civile: celle 
d u  Biafra a p r o v o q u é  2 m i l l io n s  de 
m orts.  D 'autres son t  con tem pora ines .  
Et sur tou t  l'Europe, portée à considérer 
la fam in e  c o m m e  u n  fléau exo t ique ,  
te n d  à occu l te r  les 2 à 3 m i ll ions  de 
m o r ts  i r la n d a is  (1846-47)  e t  les 4 à 
6 m i l l io n s  de  m o r ts  russes et u k ra i 
n iens provoqués par  la collectivisation 
forcée.

Prévisions pessimistes

A ujou rd 'hu i  l 'efficacité des m oyens  
de transport,  l ' im portance  des réserves 
stockées ren d e n t  m aîtrisable tou te  fa
m i n e ,  p o u r  a u t a n t  q u e  les s e c o u r s  
a ien t  accès aux  p o p u la t io n s  frappées. 
En r e v a n c h e  la m a l n u t r i t i o n  c h r o 
n i q u e  f r a p p e  des  
c e n t a i n e s  de  m i l 
l io n s  d ' i n d iv id u s .
Par m a ln u tr i t io n  il 
n e  f a u t  pas  e n 
t e n d r e  u n e  p r iv a 
t io n  de  n o u r r i tu re  
qui peut être passa
gère, mais un  désé
q u i l i b r e  des  é l é 
m e n ts  n u tr i t i fs  tel 
q u ’il e n t r a î n e  des 
m od if ica t ions  irré
versib les d u  m é ta 
b o l i s m e  e t  d e  la 
s a n t é  (la s u r a l i 
m en ta t io n  des pays 
r ich e s  se ra it  aussi 
une  forme de m a l
nutrition!). La FAO

estime à 800 millions dans les pays en 
voie de dév e lo p p e m en t  les personnes  
v i c t im e s  de  m a l n u t r i t i o n ,  d o n t  
200 millions d 'en fan ts  environ.

O r la c r o i s s a n c e  d é m o g r a p h i q u e  
risque d 'en tra îner  u n e  forte a u g m en ta 
t ion  des victimes, en  Afrique n o t a m 
m en t .  Pour 2010 o n  prévoit ,  pou r  ce 
c o n t in e n t ,  q u e  300  m i l l io n s  de p e r 
sonnes seront frappées.

La problématique

Les ana lys tes  o n t  so u v e n t  p résen té  
les causes é c o n o m iq u e s  et po l i t iques  
de la m a lnu tr i t ion .  Pour mémoire. La 
m onocu ltu re  de denrées d 'exporta t ion  
a été poussée au dé t r im en t  des cultures 
vivrières. Le pouvoir a imposé des prix 
très bas p o u r  ca lm er  les p o p u la t io n s  
urbaines et m a in ten ir  des salaires peu 
élevés facilitant les exporta tions, donc  
l’acquisition de devises au profit de la 
classe aisée, des castes militaires etc... 
Les prix agricoles trop  bas em p êc h en t  
le déve loppem ent d 'u n e  agriculture in 
d igène efficace. Les grandes o rgan isa 
t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  (FAO, B a n q u e  
m ondiale  par son agence pour le déve
loppem en t AID) portées à soutenir  les

g r a n d s  p r o j e t s  t i e n n e n t  d é s o r m a i s  
mieux com pte  de cette problém atique, 
n o t a m m e n t  d an s  l ’o c t ro i  de crédits:  
100 milliards par an  pour l'AID. L'aide 
des Etats a souvent été viciée: surplus 
a l im entaires  écoulés à prix  cassés par 
les Etats-Unis ou  l 'U n ion  européenne; 
aide qui a pour bu t  premier l’achat par 
le pays so u ten u  des p rodu its  d u  pays 
souteneur, y com pris  le matériel mili 
taire. Le G att a in trodu it ,  u n  peu, u n  
c o m m en c em en t  d 'ordre dans ces m ar 
chés faussés.

La DDC

L'aide suisse, d 'assistance, technique ,  
financière, économ ique  a b o n n e  répu 
tation, gérée par la Direction du déve
loppem en t et de la coopération  (DDC) 
ra ttachée au D épa rtem en t des affaires 
é trangères .  Elle gère u n  b u d g e t  d 'u n  
milliard, d o n t  u n  tiers pour les actions 
multilatérales et deux tiers pour l 'aide 
directe.

Parmi ses m o y e n s  d 'a c t io n ,  le d o n  
commercialisé que UP avait préconisé. 
Walter Fust, directeur de la DDC, le dé 
finit ainsi. «Seule l 'aide d ’u rgence est 
g ra tu i te ;  les au t re s  p r o d u i t s  a l im e n 
taires sont vendus à des prix correspon

d a n t  aux  prix  lo 
caux. Les recettes 
a in s i  g é n é r é e s  
sont utilisées pour 
a c h e t e r  des  m a 
n u e l s  s c o la i re s ,  
p a r  e x e m p le ,  d e  
s o r te  q u e  n o u s  
ob tenons  un  effet 
double ,  sans p ré 
ju d ic e  p o u r  la 
c o n f ig u ra t io n  lo 
ca le  des  p r ix»  
(Mois économ ique  
et financier, 11/92). 
Peu de choses de 
v a n t  l’im m e n s i té  
du  défi. Mais tou t  
de m êm e une  soli
darité concrète, ag

La sous-nutrition se cache 
dans toutes les sociétés

D
a n s  n o t r e  p a y s  réputé riche, il est peut-être d isp roportionné  de parler de 
m a ln u tr i t io n  ch ron ique .  P ou rtan t  de  n o m b re u x  ense ignan ts  et éduca 

teurs s ignalent des cas d ’a l im en ta t ion  d ’enfants  et d 'adolescents ne t tem en t  
insuffisante. En France, Le Monde (14 décem bre 1996) d o n n a i t  la parole à u n  
directeur d 'é tab lissem ent scolaire repéran t des élèves m a ngean t  pour  repas 
principal à midi u n  seul sandwich. Dans ce collège du  dépa r tem en t  de l'Oise, 
où  la popu la t ion  s'est sérieusement paupérisée au fil des années, des enfants 
ne  pouvaien t  s'inscrire au restaurant scolaire parce q u ’issus de familles f inan 
c ièrem ent exsangues.

Un fonds social collégien a heu reusem ent repéré ces cas de m a lnu tr i t ion  et 
financé leur repas. D’après le m édecin  du  collège, q u a n d  les parents  se t ro u 
ven t  dans  u ne  situation  sociale précaire, la ques tion  de l’a l im en ta t ion  n 'est 
pas perçue et ce son t les enfan ts  qui en  subissent les conséquences.

L 'augm entation  de ces cas mériterait u n  coup  de projecteur médiatique.



MONDE DU LIVRE

Le livre mérite un observatoiri
Le livre est-il avant tout un 
objet culturel ou un objet 
économique?
La face culturelle est-elle 
capable de résister aux 
émanations corrosives de la 
face économique?
Pour répondre à ces 
questions, il faudrait 
pouvoir se baser 
sur des données chiffrées et 
des statistiques; elles sont 
quasi inexistantes en Suisse. 
Cet article est le premier 
d'une série consacrée 
au monde du livre.

P
o u r q u o i ,  a u  f o n d ,  isoler le m o n d e  
du  livre co m m e problèm e à part? 
C'est qu 'il  s'agit d 'u n  p roduit éco
n o m iq u e  particulier, un  des vec
teurs  les plus actifs p o u r  la t r an sm is 

s ion  des savoirs  et de  la cu l tu re .  Et, 
b ien  que  concu rrencé  par des médias 
p lu s  j e u n e s  -  t é l é v i s i o n ,  c d - r o m ,  
vidéo -  le livre garde, et gardera long 
tem ps encore, u n  rôle privilégié et in 
dépassable.

Ce m éd ium  si résistant en soi est pa 
radoxa lem ent très fragile éco n o m iq u e 
m ent;  si l 'on  excepte la g rande p roduc 
tion  industrielle et le livre fast-food qui 
se por ten t  très bien. Produit complexe, 
le livre est le résultat d 'u n e  cha îne  de 
m é t ie r s  aussi lo n g u e  q u e  diverse : la 
pe rsonne  qui écrit d o n n e  son m a n u s 
crit  à l 'éd iteur ,  qu i  s 'e n to u r e  de  g ra 
p h i s t e s ,  d e  c o r r e c t e u r s  e t  d e  p o ly -  
g rap h e s  d ivers  p o u r  d o n n e r  fo rm e  à 
l'ouvrage. Il passe le relai à l ' im prim eur 
qui le passe au relieur. Le transporteur 
fait le lien avec le diffuseur et ses repré
sentants; puis avec le libraire. Le librai
re, la libraire p lu tô t  -  c 'est u n  m étie r  
d e  la  v e n t e ,  m a l  p a y é ,  e t  d o n c  
féminisé -  choisit les livres qu 'elle va 
proposer à ses possibles lecteurs. Cette 
m u l t i tu d e  de  b o u c h e s  q u i  a t t e n d e n t  
d 'ê tre  nourries  devra it  rendre  le livre 
très cher; il ne l'est de loin pas assez,
-  pour  faire vivre to u t  
ce p e t i t  m o n d e .  La 
p re s s io n  su r  le p r ix  
de  v e n te ,  p o u r  faire 
descendre  ce p rodu it  
à u n  n iveau com m er- 
cialisable se fait , i n 
é g a l e m e n t ,  s u r  les 
m a i l l o n s  les p lu s  
faibles, soit les petits,  
à c h a q u e  é tap e :  a u 
teurs peu connus ,  pe 
t i t s  é d i t e u r s ,  p e t i t s  
pa t rons  libraires et.. . 
leurs employés.

Cruel manque de 
définitions et de 
statistiques

T o u t  d é b a t  su r  le 
m o n d e  d u  l iv re  se 
heur te  en  Suisse, aus 
sitôt les op in ions  per 
so n n e l le s  é n o n c é e s ,  
au  m a n q u e  f la g ra n t  
de d onnées  chiffrées.

Personne ne peu t dire au juste ce qui 
se passe en  deçà des chiffres globaux, 
in d ic a te u rs  qu i  p e u v e n t  en  c o n te n i r  
beaucoup  d 'autres . Le con c ep t  de «li
brairie» n 'es t  déjà pas défini ni détaillé 
précisément: parle-t-on de librairie gé
nérale  t rad i t ionne lle ,  de librairie spé
cialisée, de ch a în e  de librairies, de li
b ra ir ie -pape te r ie ,  de libra irie  d 'o c c a 
sions, de débit de livres soldés, ou  des 
secteurs livres des grands magasins?

Partons des chiffres vaudo is  et lau 
sa n n o is  fourn is  par  le SCRIS (Service 
c a n to n a l  de r ec h e rch e  et d ' i n f o r m a 
tion  statistiques). Depuis 1939, des six 
données  fournies, fragmentaires -  plus 
u n e  d é f i n i t i o n  d e  la l ib ra i r i e  q u i  a 
c h a n g é  en  cours  de ro u te  -  n o u s  re 
t i e n d r o n s  q u e ,  j u s q u ' e n  1 9 91 ,  le 
n o m b r e  des  l ib ra ir ie s  v a u d o is e s  es t 
passé de 47 à 73 (à Lausanne, de 18 à 
33). Les effectifs  v audo is ,  e t  s u r to u t  
la u sanno is ,  o n t  d o n c  s in g u l iè rem en t  
augm enté ; la situation  semble saine...

Si l 'on  p rend  m a in te n an t  les chiffres 
de ses m e m b res ,  fo u rn is  p a r  l'ASELF 
(association des éditeurs et libraires de 
langue française), six d o n n ée s  depuis 
1986, o n  constate  que, depuis 1990, les 
effectifs  des  lib ra ires  et des  éd i teu rs  
son t  en sérieuse baisse (respectivement 
d e  2 2 2  à 165, e t  d e  101 à 77). Ces 
ch iff res  s o n t  à p r e n d r e  avec précau-

Membres de l'ASELF
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Économique
tion, puisque tous les libraires ne sont 
pas affiliés à l'ASELF, et que la baisse 
des m em bres  est due à des causes d i 
verses, a l lan t  des décès ou faillites à 
des d ép a r ts  à la su ite  de d ivergences  
avec l'association. L 'ampleur de la bais
se (un tiers des libraires et u n  quart des 
éditeurs) ind ique n éa n m o in s  que quel 
que  chose s'est p roduit depuis 1991...

En désespoir de cause: 
lire le bottin

A pprochons la loupe, très em pir ique 
m e n t  et en désespoir de cause, sur les 
co l lec t io n s  de  b o t t in s  té lé p h o n iq u e s  
lausanno is .  Il faut là des p récau tions  
d 'u s a g e  r e d o u b lé e s :  les i n s c r ip t io n s  
dans  le bo tt in  sous la m e n tio n  «librai
ries», s o n t  in c o m p lè te s ,  ra s se m b le n t  
des com m erces très différents, voire si
g n a len t  plusieurs fois la m ê m e  e n t re 
prise sous des enseignes diverses!

Après une  chu te  de la m oitié  des ef
fectifs (de 30 à 13) au débu t des années 
septante, une  lente rem on tée  s'effectue 
pour  arriver à 38. Ce «record» am ène  
p o u r tan t  à deux remarques: les appari
t io n s  e t  d i sp a r i t io n s  de  l ib ra iries  ne  
so n t  pas t radu i tes  d ans  le g raph ique ,  
co m m e les types de commerce.

Sur  c e t t e  t r e n t a i n e  d ' a n n é e s ,  de

n o m b re u se s  nouvel les  librairies so n t  
ap p a ru es :  53 n o u v e a u x  co m m e rc e s ;  
dans le m êm e tem ps, 44 o n t  disparu. 
En par tan t  de 30 pour arriver à 38, on  
voit l ' im portance  du  m ouvem en t .  Re
te n o n s  de ce tournus: l'énergie créatri
ce qui am è n e  à l 'o u v e r tu re  de libra i
ries, et le m ou v e m en t  inverse qui est la 
difficulté de les m a in ten ir  ouvertes.

La deuxièm e rem arque est un  corol
laire de  la p rem iè re .  Parm i les n o u 
velles l ibra iries, la p lu p a r t  s o n t  très 
spécialisées, pas ou  peu de librairies gé
nérales, mais des librairies de livres sol
dés, de b an d e  dessinée et su r tou t  des 
librairies d 'occasion. Dans ces trois cas 
au moins, les réseaux d 'app rov is ionne 
m e n t  so n t  p a r t icu l ie rs  et les m arges 
singulièrem ent plus élevées pour les li
braires.

Un monde singulièrement 
instable et fragile

Nous pouvons  donc  remarquer, m a l
gré l' insuffisance des données  pe rm e t 
t a n t  u n e  v é r i t a b l e  a n a ly s e ,  q u e  le 
m o n d e  d u  livre, et de  la l ibra irie en  
particulier, est s ingulièrem ent instable 
et fragile. De n o t r e  p o in t  de  vue, le 
livre n ’est pas u n  simple objet.  Sa sur
vie ou  son ray o n n e m en t  sont particu 

lièrem ent im portan ts  pour la vie cu l tu 
relle et politique. A tel po in t  d'ailleurs 
qu 'i l  est é to n n a n t  q u 'o n  le laisse à la 
merci des «décisions» du  marché, sans 
véritable réflexion préalable. Si le livre 
est u n  véri tab le  en jeu ,  il im p o r te  de 
p o u v o i r  p r e n d r e  d e s  d é c i s i o n s  e n  
connaissance de cause. Et pour  ce faire, 
il faut avoir tous les é lém ents  en  main. 
En France, à la suite de la loi Lang ins
t i tu a n t  le prix un ique ,  s 'est cons ti tué  
en 1987 u n  «Observatoire de l 'écono 
m ie  d u  l iv re»  q u i  a p o u r  b u t  d ' e n  
suivre l 'évolution. Les milieux du livre 
en Suisse d e m a n d e n t  leur observatoire 
depuis longtemps. cp

Oubliés...
Le  p a s s é  n ' e s t  pas à regretter. N o

vem bre 1907:
Le v il lage de  L ucens a  v u  n a î t r e  
son  im prim er ie  et son h e b d o m a 
daire local. Il a vu  u n  confli t  du  
travail dans  l ' industrie  de la taille 
des  p ie rres  p o u r  l 'h o r lo g e r ie .  Le 
d e u x i è m e  n u m é r o  d e  la  Feuille  
d 'a v is  des cercles de L ucens e t 
G ranges  p u b l i a i t  u n e  a n n o n c e  
d 'u n e  fabrique c h e rc h a n t  à  enga 
ger que lques  jeunes gens c o m m e  
appren tis  pierristes. Le m ê m e  n u 
m é ro  pub lia i t  u n e  a n n o n c e  de la 
Société des ouvriers pierristes e n 
gageant les paren ts  à n e  pas placer 
l e u r s  e n f a n t s  e n  a p p r e n t i s s a g e  
dans le m étier  «étant d o n n é  la si
tu a t io n  déplorable de cette indus 
trie». Quelques semaines plus tard, 
la soirée de la Sainte-Cécile é ta it  
renvoyée  à cause de  la grève des 
pierristes.

Fin décembre, la M unicipalité  de 
L o v a ten s  « ass is ta n t  c o n v e n a b le 
m e n t  ses pauvres, in terdit  la m e n 
dicité dans la com m une».

La v o ta t i o n  féd é ra le  d u  3 n o 
vem bre sur la nouvelle  loi militai
re fédéra le  ava it  su sc ité  pas  m al 
d 'opposit ions  pu isque des villages 
c o m m e  Rossens, S eigneux , C he-  
salles, M o n t a u b io n - C h a r d o n n e y  
avaient rejeté le projet.

Les derniers vétérans du  Sonder- 
b u n d  disparaissaient, d o n t  u n  in 
valide d o n t  le bras avait été enlevé 
par u n  boulet. Il a survécu 61 ans 
«à cette cam pagne  meurtrière», cfp

Librairies lausannoises (d'après le bottin)



COURRIER

Le moment est venu 
de sortir la grosse artillerie
D ébat sur la relance. Jean- 

Christian Lambelet répond à 

Yvette Jaggi, qui s'est expri

mée dans le dernier numéro 

sur les volte-face du profes

seur d'économie.

aimerais  c o m m e n t e r  le d e r n ie r  a r t i c le

de Mme Yvette Jaggi (Quand les éco
nomistes crient au loup, DP 1281) et 

je vais essayer de le faire dans un esprit 
constructif.

Le po in t central est qu 'il faut distin
guer ce qui est structurel de ce qui est 
co n jo n c tu re l. Au p r in te m p s  de cette  
année, toutes les conditions étaient ré
unies pour la poursuite et le renforce
ment de la (trop faible) reprise conjonc
turelle qui s 'était amorcée à fin  1993: 
l'inflation était quasiment nulle, les taux 
d'intérêt bas et le franc à la baisse depuis 
novembre 1995. Les marchés européens 
étaient moroses, mais ceux d'Outre-Mer
-  très im p o rta n ts  po u r les industries 
d 'exportation suisses -  étaient plus que 
porteurs. P ratiquement tous les prévi- 
sionnistes suisses étaient donc modéré
ment confiants.

Erreur de calcul?

En ce qui nous concerne, le premier 
signal d'alarme se manifesta au début du 
printemps sous la forme des indicateurs 
conjoncturels de Créa: venant après une 
courte période d 'évo lu tion «à plat», ils 
indiquaient une baisse. Cela nous surprit 
suffisamment pour que notre première 
réaction ait été de nous demander si, par 
extraordinaire, il n'y avait pas eu erreur 
de calcul. Vérification faite, il n 'y avait 
aucune erreur. Cependant, un trimestre 
de baisse ne fait pas encore un trend et il 
é ta it pa rfa item en t possible que cette 
baisse n'ait été qu'un «blip» (il y a passa
blement de «bruit», au sens statistique, 
dans la plupart des séries trimestrielles).

Puis, dès le mois de juin, les faits com
mencèrent à s'accumuler. Le franc repar
tit  tou t à coup à la hausse et perdit (ou 
gagna) en deux mois tou t le terrain par
couru depuis novem bre, le chôm age 
cessa de baisser pour se remettre à aug
menter, les carnets de commande se dé
garnirent, etc. Il fallut se rendre à l'évi
dence: non seulement la reprise n 'était

pas là, mais l'économie com m ençait à 
s'enfoncer dans une nouvelle récession 
alors qu'elle stagnait plus ou moins de
puis six ans.

Thérapie nationale

Que convenait-il de faire? En règle 
générale, une petite économie ouverte 
comme la Suisse n'applique pas le genre 
de p o li t iq u e  c o n jo n c tu re l le  à large 
spectre qui est de mise dans les grandes 
économies, s im p lem ent parce qu 'e lle  
n'en a généralement pas besoin: lorsqu'il 
y a récession, la reprise vient par les ex
portations, c'est-à-dire que le petit pays 
en question profite des politiques de re
lance appliquées dans les grandes écono
mies. Quelquefois, cependant, il se pro
duit un problème spécifiquement natio
nal qui demande une thérapie nationale. 
La dernière fois que cela se produisit fut 
à l'automne 1978 lorsque le franc -  et lui 
seul -  s'envola de manière vertigineuse, 
ce qui fin it par obliger la BNS à ouvrir les 
vannes en grand (en trop grand, comme 
il s'avéra par la suite).

Dans le cas présent, il nous est claire
ment apparu qu'on se trouvait, pour la 
deuxième fois depuis des décennies, de
vant un problème avant tou t national. Et 
c'est pourquoi nous avons jugé bon de 
fa ire  les p ro p o s it io n s  de p o li t iq u e  
con jonc tu re lle  comm entées par Mme 
Jaggi. Cela se fit par étapes et tâtonne
ments successifs, en commençant par le 
diagnostic avant de s'attaquer à la théra
pie. C'est un processus qui n'a pas enco
re atteint son terme aujourd'hui (...).

Symptômes alarmants

Mais une chose nous paraît certaine: 
en matière conjoncturelle, il n'y a par dé
fin ition pas de vérité permanente, fixée 
une fois pour toutes. Personne ne se ha
sarderait à prôner un programme de re
lance en pleine période de boom. Il y a 
une année ou six mois, l'opinion généra
le était que l'économie suisse allait, en 
toute probabilité, continuer de se sortir 
du marasme sans l'aide de mesures ex
traordinaires. A l'époque, avec l'informa
tion qu'on avait alors, c'était une opinion 
parfaitement fondée en probabilité. Tout 
médecin sait qu 'un  patient sous tra ite 
ment et en voie de guérison peut néan
moins développer tou t à coup des symp
tômes alarmants, contre toute attente et 
sans qu'on sache au juste pourquoi.

Pourquoi en irait-il autrement en éco
nomie? Pourquoi, M m e Jaggi, ne pas 
prendre les choses au premier degré? Le 
petit jeu du «Je vous l'avais bien dit» est 
stérile, mais s'il faut le jouer, alors je vous 
rappellerai qu'en novembre 1993, lors 
d 'un colloque à Montreux organisé par 
l 'O ffice  fédéral du personnel où vous 
étiez présente, j'avais ind iqué  que si 
l 'économ ie n 'é ta it pas en reprise d 'ic i 
une année ou deux, le m om ent serait 
alors venu de sortir la grosse artillerie. 
(...)

Voilà pour le conjoncturel. Pour tout 
ce qui est structurel, nous n'avons quant 
à nous rien changé à nos positions, bien 
que les discussions récentes nous aient 
permis d 'a ffine r l'analyse sur certains 
points. Ainsi, le diagnostic proposé par 
notre collègue N. Blattner (Université de 
Bâle), d'abord au cours d'une réunion à 
Lausanne, puis dans un récent article de 
la NZZ, est une contribution intéressante 
qui, moyennant certaines modifications, 
peut parfaitement s'intégrer dans l'analy
se que nous proposons. L'économie suis
se a souffert et continue de souffrir d'une 
série de maux structurels, lesquels tou 
c h e n t avan t to u t  les indus tr ies  et 
branches travaillant pour des marchés in
térieurs qui ont été décartellisés, libérali
sés ou ouverts à la concurrence étrangè
re (les industries d 'expo rta tion , prises 
globalement, se portent bien). Ces maux 
exigent des adaptations souvent doulou
reuses, mais inéluctables, comme beau
coup à gauche en sont pa rfa item en t 
conscients. Notre idée est que ces adap
tations se feront d'autant moins difficile
ment que la conjoncture sera meilleure.

Inquiétude politique

L 'in q u ié tu d e  n 'es t ce pendan t pas 
qu 'économ ique, elle est aussi et peut- 
être surtout politique: si l'économie ne 
redémarre pas et si le climat ne s'éclaircit 
pas, il se produira un jour un gros acci
dent, à preuve les résultats des votations 
d 'i l  y a quinze jours. Supposons, par 
exemple qu'il faille voter prochainement 
sur l'initiative visant à lim iter la popula
tion étrangère à 18% du total et suppo
sons qu'elle passe, comme cela se pour
rait bien dans une situation économique 
aussi mauvaise. Que ferons-nous alors?

Jean-Christian Lambelet, 
professeur à l'Université de Lausanne, 

Institut Créa



NOËL

Si le père Noël existait... 
il n'y survivrait pas !

A
d m e t t o n s  q u ' i i .  y  ait sur terre e n 
v iro n  deux  m ill ia rds  de  jeunes  
de m o ins  de 18 ans; pu isque le 
Père Noël (PN) ne semble s 'occu

per que des personnes connectées  (de 
près ou  de loin) à Jésus, sa tâche se ré
duit à 20% du  total,  soit 400 millions 
d 'en fan ts .  Ces en fan ts  son t distribués 
p lané ta irem en t à raison de 3,5 enfants 
par ménage, ce qui fait 114,3 millions 
de foyers à visiter.

Il doit descendre 
1058 cheminées à la seconde

La visite du  PN doit avoir lieu entre 
m inu it  et six heures du m atin ,  ce qui 
lui laisse u n e  t ren ta in e  d ’heures pour 
accomplir  son travail, s'il voyage d ’Est 
e n  O u e s t  (a id é  p a r  les f u s e a u x  h o 
raires); en m o y e n n e  il do it  descendre 
1058 chem inées  à la seconde; le PN a 
m oins d ’u n  millième de seconde pour 
parquer les rennes, sauter de l'attelage, 
descendre  la ch em in ée ,  d is t r ibuer  les 
cadeaux, r em o n te r  la ch e m in é e  et re
trouver le parking. A dm et tons  que  le 
t r a je t  m o y e n  e n t r e  d e u x  foyers  so it  
d 'u n  k ilom ètre  (parfois les foyers se
ron t  dans le m êm e im meuble, parfois, 
il y aura u n  océan à traverser), le PN ef
fectuera un  trajet total de 114 millions 
de kilomètres; s'il ne s 'arrête pas pour 
faire pipi ou abreuver les rennes, sa vi

tesse sera de 3,81 m illions km /h ,  soit 
3 000 fois la vitesse du son.

Si c h a q u e  e n fa n t  reço it  u n  cadeau  
d 'u n  kilo, le t r a în e a u  est c h a rg é  de  
400 0000 to n n e s  de marchandises. Sa
c h a n t  q u 'u n  re n n e  n o n  transgén ique  
ne  peu t pas tirer plus de 500 kilos (sur 
te r re  fe rm e) ,  e t m ê m e  e n  a s s u m a n t  
q u 'u n  re n n e  capab le  de vo ler  puisse 
tirer une  charge dix fois plus grande, le 
PN a beso in  d 'u n  at te lage de 80 000 
re n n e s .  Il f a u t  a j o u t e r  le p o id s  des 
rennes (une dem i- tonne  par animal) et 
celui du PN (il est gros) aux m a rc h an 
dises, pour un  total de 440000  tonnes, 
soit quatre fois le poids du  Q ueen Eli
zabeth II.

Une énorme friction

Déplacer ce g igan tesque  t ra în ea u  à 
30 0 0  Mach p ro d u it  u n e  én o rm e  fric
t ion  (avec l'air); à l’instar du shutt le  re
v e n a n t  sur terre, les rennes  v o n t  être 
chauffés .  Les re n n e s  en  tê te  du  t r a î 
n ea u  a b s o rb e ro n t  p lus  de  1 000  m i l 
liards de mégajoules par seconde cha 
cun, ils exploseront in s tan ta n ém en t  et 
le t r o u p e a u  e n t ie r  sera pu lvé r isé  en  
quelques millièmes de seconde.

En b ref ,  si le PN a j a m a is  es say é  
d 'a m e n e r  des cadeaux  de Noël, il en 
est sû rem ent mort. ge
(Merci à Pascal Escher de m ’avoir sug
géré cette histoire)
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En coulisses

S
O U D A I N  D IS P O N IB L E ,  JÜrg Stäubli 3 
to u t  loisir de m édite r  sur la fidé

lité en  amitiés d'affaires. Il sait que 
le dernier carré s'appelle Pierre Ar
nold. L'ancien pa t ron  de la Migras 
in d iq u e  d 'a i l leu rs  la l igne de  d é 
fense: dénoncer  l 'apparen te  désin 
volture des réviseurs et le soudain  
lâchage des banques.

Q
u a n t  a u x  p o r t e - p a r o l e  des deux 
g ra n d e s  b a n q u e s  c a n to n a le s  

lémaniques, BCG et BCV, ils rassu
ren t  leur fidèle clientèle et les po 
p u la t io n s :  les p ro v is io n s  c o n s t i 
tuées p ou r  couvrir  les éventuelles 
déficiences des débiteurs d o u te u x  
dépassen t la rgem ent les cen ta ines 
de m illions mis, à des cond i t ions  
pa r t ic u l iè re m e n t  avan tageuses  ce 
prin tem ps encore, à la disposition 
du  «génie» de Prangins.

E
n  t ê t e  d e  liste pou r  le p rocha in  
Prix C ham pignac,  o n  peu t déjà 

inscrire cette  c i ta t ion  d 'Eugen  W. 
Schmid, qui se situe dans les h a u 
teurs de l 'o rganigram m e du  Crédit 
Suisse: «Le pilier zéro est la pierre 
angulaire du  système de p révoyan 
ce». Et cette réflexion le degré zéro 
de la pensée nulle.

P
e t e r  B o d e n m a n n ,  p ré s id e n t  d u  
PSS, t ien t  Franz Steinegger, son 

h o m o l o g u e  d u  PRD, p o u r  « l 'u n  
des rares radicaux qui sache lire et 
écr ire» .  Le ra d ic a l  e t  p ro fe s s e u r  
Jean-C hris t ian  Lam belet le cons i 
dère, sobrem ent,  co m m e «un pré
s id e n t  so lide» ; et d i t  de  B oden -  
m a n n  qu 'il  est, lui, «un com édien  
a c c o m p l i» .  Les f l e u r e t s  r e s t e n t  
m o u c h e té s ,  c o m m e  il sied e n t r e  
politiciens de b o n n e  famille.

S
i m o n e t t a  S o m m a r u g a ,  directrice 
de la Fondation  pour  la pro tec 

tion  des consom m ateurs ,  souhaite  
une  a rgum en ta t ion  plus ra t ionnel
le dans  les spots TV des caisses-ma- 
ladie, qui leur au ro n t  coûté  24 m il
lions de francs en  1996 (le double 
de 1994). Elle p o u rra i t  to u t  aussi 
b ien  exiger leur suppression: selon 
une  récente enquê te  comparative, 
les caisses qui o n t  le plus gros b u d 
get publicitaire son t aussi les plus 
c h è re s  p o u r  l ' a s s u ra n c e  d e  base  
1997 -  telles Wincare, Visana, Hel- 
vesana, Swica, etc.



EXPOSITION ALFRED MÉTRAUX

«Le vert paradis 
des amours enfantines»
Du pays de Vaud au pays du Vaudou, 
un explorateur-ethnologue photographié.

O
n  d i t  d e s  Suisses, e t  p e u t -ê t r e  
p o u r  les Vaudois est-ce encore  
plus vrai, que s'ils vo n t  souvent 
à la gare, ils p re n n e n t  ra rem ent 
le train. Les récits des grands voyageurs 

suisses ne  son t pas légion, sans dou te  
parce q ue  le beso in  d 'ê tre  ailleurs est 
i n d i s s o c i a b l e m e n t  lié  à l ' é t r a n g e t é  
d 'être  d'ici.

Le m usée d 'e th n o g rap h ie  de Genève 
consacre u n e  exposition  à u n  voyageur 
m é c o n n u  de Suisse, Alfred M étraux ,  
p io n n ie r  de  l 'e th n o lo g ie ,  in sp i ra te u r  
de Lévi-Strauss et de tou te  u n e  généra 
t ion  d 'e thno logues  «de terrain».

Jusqu'au bout du monde

Né à Lausanne de père vaudois et de 
m ère caucasienne, Alfred M étraux  d é 
couvrit  très tô t  le d é ra c in e m e n t  pu is 
qu 'i l  s 'installa en  Argentine avec sa fa
m i l le  q u a n d  so n  p è re  d éc id a  d 'a l le r  
exercer la m édecine à M endoza. Outre 
ce tte  p rem ière  t ran sp lan ta t io n ,  Alfred 
M é t r a u x  s ' e s t  n o u r r i  d u  r é c i t  des  
grands explorateurs du  XVIIIème siècle, 
tels Cook ou Bougainville et ses expé
ditions, ses «errances» dira Michel Lei- 
ris, so n t  a u t a n t  an im ée s  par  le souci 
scientifique d 'ana lyser  les civilisations 
primitives que par  ce que Lévi-Strauss 
a n o m m é  «son avide curiosité».

C o m m e beaucoup  d 'e th 
nologues, Alfred M étraux a 
a t te in t  les lieux les plus re
culés et les plus isolés pour 
y  observer ce qui lui sem 
blait m a n q u e r  aux sociétés 
occ identales :  l ' in té g ra t io n  
s o c ia le .  Ses q u ê t e s  l ' o n t  
m e n é  des déserts aux hauts  
p l a t e a u x  ( les  t r i b u s  i n 
d iennes  du  Chaco  et de la 
B o l iv ie  a n d i n e )  a in s i  
q u 'au x  limites insulaires du  
m o n d e :  H a ï t i ,  î le  d e
Pâques, île de Marajo.

Mais s'il en trepri t  ses pre
miers voyages avec le souci 
de  la r igueu r  sc ien t if ique,  
ac q u ise  à l ' e n s e ig n e m e n t  
d ’u n  Marcel Mauss ou d 'u n  
Paul Rivet de  l 'Ecole p r a 

tique des Hautes Etudes, s'il a toujours 
voulu  défendre l 'e thnograph ie  com m e 
u n e  sc ience «noble», Alfred M étraux  
fut rap id e m e n t  aspiré par la bru ta l i té  
du  réel. En prise directe avec les p o p u 
la tions indigènes, l 'e th n o lo g u e  aura à 
cœ ur de «laisser parler les mythes», de 
les com m enter ,  les com parer  et surtou t 
de les sauvegarder. Au rôle d 'observa 
t e u r  se s u b s t i tu e  o u  p lu t ô t  s 'a jo u t e  
celui de chroniqueur,  de passeur de ci
vil isations en  voie de d ispari tion et qui 
n ’o n t  p lus  les m o y e n s  de  leur survie 
c u l tu re l l e .  A lfred M é tra u x  d i t  av o i r  
parfo is  eu  le s e n t im e n t  «d 'ê tre  v en u  
sur les lieux in extremis». Et il fut ef
fectivem ent souvent le dernier tém o in  
de  systèmes de société en  tra in  de se 
désagréger (sur l'île de Pâques c'est lui 
q u i  r e t r a n s c r i t  en  v ie u x  p a s c u a n  les 
contes  transm is oralement).

Le sen t im en t  de la perte, et la nos ta l 
gie qui s'y rattache,  l 'aveu que  «pour 
pouvoir  é tudier  u ne  société primitive, 
il faut qu 'elle soit déjà un  peu pourrie» 
a p eu t-ê tre  d o n n é  à son  œ u v re  ce tte  
apparence breughelienne,  fo isonnante, 
d 'u n e  société d 'h o m m e s  à la frontière 
en tre  la perte du  sens m y tho log ique  et 
le bascu lem ent vers u n e  certaine m o 
dernité.

C'est le passage accéléré d 'u n  m o n d e  
vers la m odern ité ,  et les m enaces qu 'il

voyait poindre, qui o n t  m otivé  le cher
cheur-voyageur  à m e ttre  sur pied  des 
program m es d 'aide au développem ent 
d a n s  les a n n é e s  50  p a r  le b ia i s  de  
l 'UNESCO, pu is  à p r e n d r e  régu l iè re 
m e n t  p o s i t i o n  c o n t r e  le r a c ism e  et 
p o u r  la lég it im ité  des rev e n d ica t io n s  
du peuple indien. De nom breuses p u 
blications en  son t la preuve («Le racis
m e  es t  p i re  q u ' u n  c r im e ,  c 'e s t  u n e  
faute», Le Courrier de l'UNESCO, 1953).

La fin d'un itinéraire

Le t r a v a i l  d 'A l f r e d  M é t ra u x ,  b ie n  
qu 'insp iré  par  u ne  quête  perm anen te ,  
est m u l t ip le ,  o n  le voit: e th n o lo g u e ,  
explorateur, fonctionnaire ,  professeur, 
intellectuel engagé...  c'est au m o m e n t  
où  les errances au ra ien t  dû  s'apaiser, 
au m o m e n t  de la retraite, qu 'il  décida 
de se d o n n e r  la m or t  en  1963, faisant 
d ire  à Lévi-Strauss: «Il n 'a u r a i t  sans 
d o u t e  pas  s u r e s t i m é  sa m o r t ,  s ' i l  
n 'a v a i t  pas  i n j u s t e m e n t  so u s -e s t im é  
so n  œ u v re ;  il n o u s  a q u i t té s  su r  u n  
double  m alen tendu» .

L 'e x p o s i t io n  d u  m u s é e  e t h n o g r a 
ph ique  ne  rassemble que partiellem ent 
l 'œ u v r e  d 'A lfred  M é tra u x ,  p ré fé ra n t  
m on tre r  son appar tenance  à la grande 
famille  des in te llec tue ls  français (Ba
taille, Lévi-Strauss, Leiris), que le carac

tè re  m u l t i p l e  e t  p le in  de 
dou te s  de  sa personna li té .  
Mais les pho tos  de l 'e th n o 
logue, ainsi que celles, m a 
gnifiques, de son frère Guy 
et d u  p h o to g r a p h e  Pierre 
Verger, qui l 'o n t  accom pa
g né  d ans  q u e lques-uns  de 
ses v o y a g e s  n o u s  e m m è 
n e n t  à travers ses lointains 
Itinéraires. gs

Du pays de Vaud au pays du 
Vaudou, ethnologies d ’Alfred 
M étraux, M u sé e  d ' e t h n o 
g r a p h ie  de  G e n è v e ,  d u  5 
décem bre au 16 février. 
A lf red  M é t r a u x ,  I t in é 
raires 1, carnets de note et 
journaux de voyage, (1935- 
1953), Payot, 1978.D essin C h iriguano : Alfred M étraux  et u n  g a rç o n n e t (M étraux 1930, p la n c h e  XCII)


