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Le vandalisme 
est une protestation

V
c o m m e  v a n d a l i s m i ; .  V c o m m e  
violence. Le prem ier  en  forme, 
souvent jugée bénigne, de la se
conde. Les deux  se m anifestan t 

souvent en milieu urbain, au p o in t  de 
le c a r a c t é r i s e r  d a n s  l ' o p i n i o n  p u 
b lique.  Il est vrai q u e  la v io len ce  se 
fait très présente dans les banlieues (là 
où  elles existent) et dans les villes, le 
jou r  et la n u i t ,  d a n s  les p ré a u x  des 
écoles et dans les bars ou les quartiers 
chauds, à domicile et dans la rue, sur 
le petit écran et dans la réalité.

La lutte con tre  la crim inalité  au q u o 
t id ie n ,  la p r é v e n t io n  des  d é l i ts  par  
l ' in form ation  ciblée, la violence crois
sante des jeunes, le se n t im e n t  d 'in sé 
cu rité  so u v e n t  très fort chez  les per 
s o n n e s  âgées, le b us iness  sécurita ire  
florissant dans  les beaux quartiers où 
certains te n d e n t  à faire la justice eux- 
m ê m e s :  a u t a n t  de  p r é o c c u p a t i o n s  
pour  les édiles soucieux d 'u n e  b o n n e  
qualité de vie en  ville.

Il y faut u ne  b o n n e  dose d 'espoir  en 
l 'e sp è c e  h u m a i n e  e t  en  sa c a p a c i té  
d 'a p p r e n d r e  la to lé 
r a n c e  m u t u e l l e ,  si 
l 'o n  v e u t  p ré se rv e r  
u n e  c o e x is te n c e  au  
m o i n s  p a c i f i q u e  
entre  les générations 
e t  les d i f f é r e n t e s  
com m unau tés .

Parm i to u s  les as
p ec ts  d u  v as te  p r o 
b lèm e de la violence 
u rb a in e ,  l 'u n  c o n t i 
nue  de m e déconcer 
ter: le vandalism e. A première vue, il y 
a su r to u t  u n e  g ra n d e  s tu p id i té  d an s  
cette façon de s 'en prendre  aux biens 
d 'a u t r u i  ou , p lu s  i n c o m p r é h e n s ib le  
encore, aux objets et installations ap 
p a r te n a n t  à la co llec tiv ité .  Ignard ise  
su p rêm e ,  la t e n d a n c e  à d é t ru i re  des 
œ uvres  d 'a r t  représen te  la p lus in a d 
missible des formes du  vandalism e -  la 
s e u le  q u e  c o n n a i s s e n t  les d i c t i o n 
naires.

Mais on  ne  règle pas le problèm e en 
c o n s id é r a n t  les v a n d a le s  c o m m e  de 
simples imbéciles. Car il y a souvent,  
par-delà le dou teux  plaisir de détruire, 
u n e  v o l o n t é  a u  m o i n s  c o n f u s e  de  
nuire, par exem ple en  em p êc h an t  au 
trui d 'u tiliser u n  té lép h o n e  public  ou 
u n e  insta lla tion  sportive, de c o n te m 
pler u n  massif de fleurs dans  un  parc 
am énagé ,  d 'accéder  à u n  m o n u m e n t

On ne règle pas 

le problème 

en considérant les 

vandales comme 

de simples imbéciles

historique aux façades préservées.
P o u r q u o i  les é c r i t e a u x  d u  t y p e  

«placé sous la sauvegarde du public» 
n 'opèren t- ils  plus? Pourquoi les aver
t i s s e m e n ts  d u  g e n r e  «ce t é l é p h o n e  
p e u t  sauver  des vies» n ' im p r e s s i o n 
nent-ils pas davantage? Pourquoi faut- 
il m u l t ip l i e r  les c o û te u s e s  c a m é ra s  
plus ou m o ins  discrètes?

La réponse  est double . D 'u n e  part, 
l 'a n o n y m a t  général du  m ilieu  u rba in  
et l 'appartenance  imprécise du do m ai 
n e  p u b l i c  r é d u i s e n t  s a n s  d o u t e  la 
c r a in te  de  rep résa illes  et ce lle  de  se 
faire p ren d re .  Mais ce tte  exp l ica t io n  
ne  saurait suffire pu isque les p roprié 
tés  p r iv ée s  n ' é c h a p p e n t  pas t o t a l e 
m e n t  au  v a n d a l i s m e .  D 'a u t r e  p a r t ,  
plus in q u ié tan t ,  o n  observe u n  déve 
lo p p e m e n t  de to u te  u n e  «culture du 
risque», spécia lem ent chez les jeunes.

En ce sens, la prise de risque s 'appa 
ren te  bien au principe de plaisir. C'est 
le frisson du  vandale  qui sans rem ords 
m et u n  au tom ate  hors d 'usage, blesse 
des arbres q u ' i l  fau t  e n su i te  aba ttre ,  

d é c o u p e  les s ièges  
d e s  b u s  o u  des  
t r a i n s ,  o c c a s i o n n e  
d e s  m i l l i e r s  de  
francs de dégâts sur 
u n e  place de jeux ou 
dans u n  musée. Elle 
s 'a ss im ile ,  d a n s  u n  
autre genre, à la pré 
f é r e n c e  p o u r  les 
s p o r t s  d a n g e r e u x  
p r a t i q u é s  d a n s  des 
cond it ions  de m o in 

dre  sécurité; à la ju b i la t ion  du  roller 
d é v a la n t  de  n u i t  les rues de la ville, 
sans casque ni lumière; à la surexcita
t i o n  d e  la v irée  en  g ro u p e  avec des 
deux-roues «empruntés».

A creuser la question , o n  s 'approche 
d 'u n e  réponse  plus p ro fonde , encore  
plus catégorique et radicale, qui vau t 
pour  les cas en  apparence les plus in 
explicables. La culture du  risque, c'est 
en c o re  u n e  c u l tu r e  d e  n a n t i s ,  a f f ir 
m e n t  certains vandales affirmés. Ceux 
q u i  m a s s a c r e n t  les ja rd in s  p u b l ic s ,  
parce q u 'o n  aime davantage les fleurs 
que  les jeunes, se sen ten t  exclus d 'u n e  
co m m u n a u té  d o n t  ils n 'o n t  d o n c  pas 
à respecter les biens. Ainsi, en  détru i
s a n t ,  ils d é n o n c e n t  le u r  s e n t i m e n t  
d 'exclusion; ils affirment leur non-res 
ponsabilité  vis-à-vis d 'u n e  société qui 
les a reniés. YJ



NEGOCIATIONS BILATERALES

Blocher s'est trouvé 
des alliés objectifs
Les négociations bilatérales 

sem blent faire peur aux 

représentants patronaux: 

eux qui étaient pourtan t  

décidés à accepter les 

accords bilatéraux  

relativisent les conditions 

de protection salariales des 

travailleurs européens.

L
é  O f f i c e  f é d é r a l  d e  l 'industrie , des 
/  a r t s  e t  m é t i e r s  e t  d u  t r a v a i l  

(OF1AMT) v ien t de l 'annoncer :  
les partenaires sociaux son t par

venus à u n  accord de principe sur les 
mesures à prendre  pour  éviter la sous- 
enc h è re  salariale q u e  p o u rra it  p ro v o 
quer la libre circulation des personnes 
en tre  la Suisse et l 'U nion  européenne .

L 'accord sem ble  solide p o u r  ce qu i 
est des travailleurs temporaires, essen
t i e l l e m e n t  d a n s  le s e c t e u r  d e  la 
c o n s t ru c t io n ,  d o n t  les c o n d i t io n s  de 
trava il  e t  de salaire d e v ro n t  s 'a ligner 
su r  ce lle s  de  le u rs  c o l lè g u e s  h e l v é 
tiques.

Des patrons peu flexibles

Par contre , au sujet des salariés euro 
péens appelés à travailler sur le territoi
re suisse avec u n  con tra t  de durée illi
mitée, le consensus n 'es t  pas encore a t 
te in t .  Les synd ica ts  c ra ig n e n t  à juste 
t i t r e  q u e  les f r o n t a l i e r s  s u r t o u t  se 
c o n te n te n t  de salaires n e t te m e n t  infé
rieurs à ceux pratiqués chez nous. C'est 
pourquo i ils p réconisen t d 'assouplir  les 
cond i t ions  auxquelles u n e  conven tion  
collective de travail (CCT) peu t être d é 
clarée de force obligatoire par les au to 
rités. Aujourd 'hui,  cette déclara tion ne 
peu t in te rven ir  que  si la m ajo rité  des 
entreprises et des salariés de la b ranche  
son t soumis à u n e  CCT. Les syndicats 
p roposen t de n e  plus retenir  que  le cri
tè re  de  la m a jo r i té  des salariés. U ne 
idée q u i  n 'e n th o u s i a s m e  pas les p a 
trons. De plus, en l 'absence de CCT, les 
c a n t o n s  a u r a i e n t  la c o m p é te n c e  de  
fixer des salaires m in im aux .

D éjà  les r e p r é s e n t a n t s  p a t r o n a u x  
ch e rch e n t  à relativiser ces mesures de 
sauvegarde. Pierre Triponez, de l 'U nion  
suisse des arts e t m étiers, es t im e que  
l ' in te rv e n t io n  de  l 'E ta t n e  se justif ie 
q u 'au  cas où  la s ituation  est «vraim ent 
intolérable». Son collègue Peter Hasler 
précise q u 'o n  ne peu t parler de sous- 
enchère  sociale q u 'à  partir  de salaires 
i n f é r i e u r s  d e  3 0 %  a u x  c o n d i t i o n s  
usuelles helvétiques.

M a uva is  d é p a r t  d o n c  p o u r  les p a 
trons suisses. S'ils t i e n n e n t  v ra im en t à 
ce que  les résultats des négocia tions bi
latérales reço ivent l'aval populaire, ils 
d o iven t im péra tivem ent convaincre les 
c i toyennes et les citoyens que la libre 
circulation des personnes n 'engendre ra

ni c h ô m a g e  su p p lé m e n ta i re  ni p res 
sion à la baisse sur les salaires. Car c'est 
b ie n  c e t te  c r a in te  qu i,  n o t a m m e n t ,  
avait p rovoqué le rejet de l'Espace éco
no m iq u e  européen  en  1992. jd

Oubliés...
Le  s u c c è s  d e  la Guilde du  livre en 

Suisse rom ande , grâce à u n e  in i
tiative syndicale et au dynam ism e 
d e  s o n  a n i m a t e u r  A lb e r t  M er-  
m o u d ,  a suscité la c réa tion  d 'e n 
treprises rivales, p e n d a n t  et  après 
la  d e r n i è r e  g u e r r e .  C i t o n s - e n  
quelques-unes: L'Abbaye du  livre, 
à L a u sa n n e ,  la N o u v e l l e  B ib lio 
thèque,  à Neuchâtel, Connaître ,  à 
Genève, Rencontre, à Lausanne.

Les deux  dernières citées n e  sont 
pas  e n t i è r e m e n t  o u b l ié e s :  C o n 
naître  avait des rapports  avec l 'Im 
prim erie  du  Pré-Jérôme, à Genève, 
e t  le  t o u t  s 'e s t  t e r m i n é  p a r  u n  
c o n f l i t .  C 'e s t  a in s i  q u e  G eorges  
Pfund, directeur, a publié, en  avril 
195 5 ,  u n e  b r o c h u r e  d é n o n ç a n t  
u n e  « te n ta t iv e  de  m a in m i s e  du  
P a r t i  d u  t ra v a i l»  su r  le c lu b  d u  
livre, qui com pta i t  3 500 abonnés.

Q u an t  à Rencontre, la revue qui 
p o r ta i t  ce n o m  a d isp a ru  depu is  
lo n g t e m p s  e t  les E d i t io n s  n e  se 
so u v iennen t p robab lem en t plus de 
la co l lec tion  «La Grèce présen te»  
qu i a cons titué  le déb u t  du  fonds 
si r ic h e  p a r  la su i te .  Le p re m ie r  
livre était la version d 'A ndré  Bon
n a r d  de  Y A n tigone  d e  S o p h o c le .  
Rappelons, pour  m ém oire, Le Club 
du  Livre socialiste, né  plus ta rd  et 
d o n t  la vie a été fort brève.

Qu i  s e  s o u v i e n t  d es  c o n t r i b u 
t io n s  suisses a lé m a n iq u e s  au  

v o ca b u la ire  in te r n a t io n a l?  Il y a 
«putsch», d 'origine zurichoise, lors 
d 'u n e  te n ta t iv e  de  re n v e rs e m e n t  
d u  g o u v e r n e m e n t  can toY ia l au  
déb u t  d u  siècle passé. Il y a aussi 
« lous t ic» ,  à l 'o r ig in e ,  u n  s o ld a t  
d 'u n e  c o m p a g n ie  de m ercena ires  
h e lv é t iq u e s  sp é c ia le m e n t  ch a rg é  
d e  d i v e r t i r  ses c o m p a g n o n s  
d 'a rm es  et de  leiir faire oublier  le 
m al du  pays. Origine, le te rm e al
le m an d  «lustig», gai, joyeux. cfp



A PROPOS DES FONDS JUIFS

Au Conseil fédéral, 
la collégialité à rebours
L'interview donnée à 24H par Jean-Pascal Delamuraz, s'exprimant le 
31 décembre, comme président de la Confédération, est devenue une affaire 
dans l'affaire. Ce seul constat la condamne comme malencontreuse.

O
n  p e u t  s e  d e m a n d e r  c o m m e n t  
un  h o m m e  politique aussi avisé 
e t  e x p é r im e n té ,  q u ' a u c u n  de 
ceux qui le conna issen t n 'accu 

sera d 'antisém itism e, n 'ig n o ra n t  pas de 
surcroît que le génocide des juifs pèse 
d 'u n  tel poids dans l 'h istoire c o n te m 
poraine  que  le peup le  suisse a récem 
m e n t  révisé son code pénal pour  qu'il 
ne  puisse pas être porté  im p u n é m e n t  
a t t e i n t e  à la m é m o ir e  des  v ic t im e s ,  
c o m m e n t  il a pu  ten ir  des propos qui, 
r é p o n d a n t  d a n s  sa p en sée  à la seule 
agressivité de certaines revendications, 
se r é v é la ie n t  excessifs ,  b le s sa n ts ,  e t 
p o u v an t  toucher, à travers leur porte- 
pa ro le ,  les v ic t im e s  ou  leu r  fam ille .  
D 'a u t a n t  p lu s  s u r p r e n a n t  q u e  les 
c o n s e i l l e r s  f é d é r a u x ,  à c a u s e  d es  
con tra in tes  collégiales, p ra t iquen t une  
autocensure  perm anen te .

Une tentation d'orgueil

M ais l ' h o m m e  p o l i t iq u e ,  e n f e rm é  
d an s  la gan g u e  de la langue  de bois, 
su b i t  la t e n t a t i o n  d u  par le r  vrai,  du  
dire com m e je le pense. C'est au bou t 
des jouissances du  pouvoir  com m e une  
te n ta t io n  d 'orgueil qui s 'observait ces 
derniers tem ps chez Delamuraz. Hélas, 
il y a des sujets pour  la pensée sp o n ta 
n é e  et d 'a u t r e s  q u i  e x ig e n t  q u e  l 'o n

t o u r n e  s e p t  fo is  sa l a n g u e  d a n s  sa 
b o u c h e .  M ais ,  les c h o s e s  é t a n t  ce 
qu'elles sont, la ques tion  politique qui 
mérite d 'être  déba ttue  est l 'a t t i tude du 
Conseil fédéral. Devait-il fo rm ellem ent 
se distancer des propos de son ancien  
président? Il s'y est refusé, à tort.

Le choix  du Conseil fédéral fut de ré
affirmer sa politique et de faire u n  pas 
de plus en  accep tan t  le p rincipe d 'u n  
fonds consacré aux victimes de l 'h o lo 
causte et a l im en té  par les com ptes  en 
d ésh éren ce .  Ce p o u v a i t  ê tre  com pris  
c o m m e  u n  désaveu de D elam uraz  de 
m a n iè re  très, très im plic ite .  O n  p o u 
vait traduire; ce que nous  réaffirmons 
est le seul texte qui fait autorité, tou te  
autre déclaration ne  nous  engage pas.

L ' i n c o n v é n ie n t  de c e t te  m é th o d e ,  
c 'e s t  d 'a b o r d  q u 'e l l e  n e  sa tis fa i t  pas 
ceux qu i o n t  été blessés. Ensuite  elle 
expose tous les responsables politiques 
à p ren d re  in d iv id u e l le m e n t  posit ion ,  
interrogés par les médias, et ils ne peu 
ven t que  consta ter  que cette affaire ne 
facilite pas leu r  tâche ,  q u 'e l le  est re
grettable, ou maladroite. Mais ces juge
m en ts  personnels successifs ne  m e tte n t  
pas fin au litige; ils le p ro longent.

O n  p o u r ra i t  recenser  les cas où u n  
collège a m anifesté  qu 'i l  n 'ap p ro u v a i t  
pas l ' in i t ia t iv e  d 'u n  de ses m em bres .  
Lorsque R u th  Dreifuss a adressé  aux

Suisses sa le t tre  o u v e r te  sur  l'AVS, le 
C onse il  fédéra l a fait  savo ir  q u ' i l  en  
avait parlé et désapprouvé l 'initiative; 
certes sans co m m u n iq u é ,  mais l ' in te r 
p ré ta t io n  é ta i t  claire. Je m e  souv iens  
d ' u n  c o n s e i l l e r  d 'E t a t  v a u d o i s  qu i ,  
dans  une  envolée oratoire mal c o n trô 
lée, avait r ecom m andé  la grève des im 
pôts: la réaction  fut vive, et, au  su de 
tous, le co m ité  d irec teu r  d u  par t i  du  
fauteur convoqué .

La décision du  collège a u n  avantage 
essentiel: elle fixe la doctrine  et m et u n  
te rm e  à l ' in c id e n t ,  d a n s  l ' i n t é r ê t  de 
c h a q u e  m e m b re ,  y co m p ris  ce lu i d u  
«coupab le» .  D ans  l 'a f fa ire  des fo n d s  
juifs, le co m m u n iq u é  du  Conseil fédé
ral qui se garde de tou te  allusion à ce 
qui est au cœ u r  de l 'actualité crée m a 
la ise  e t  la is se ,  c o m m e  o n  d i t  c h e z  
nous, bouronner.

En fin de com pte  il y va du  sens de la 
collégialité. Elle signifie q u 'u n  m em bre  
d u  collège p re n d  ac te  de  la déc is io n  
m a jo r i ta i re  m ê m e  q u a n d  elle lui est 
contra ire  et s 'abstien t de la com battre  
pub liquem ent.  Mais elle ne signifie pas 
que le collège est solidaire de  ch a cu n  
de ses m embres, m ê m e  dans  l'erreur. Si 
tel était le cas, ce serait la collégialité à 
rebours et le m inorita ire  aurait le p o u 
v o ir  d 'e n g a g e r  c o n t r e  le u r  g ré  l ' e n 
semble de ses collègues. ag

Notes sur la politique extérieure

Q
u ' u n e  c o m m i s s i o n  sénatoriale am é 
ricaine se saisisse du  dossier alors 
q u e  le g o u v e r n e m e n t  des Etats- 

Unis n 'e s t  pas partie  à ce tte  négoc ia 
tion  devrait faire réfléchir les anti-eu- 
ropéens, qui im ag inen t une  Suisse hors 
d e  l 'U n i o n  e u r o p é e n n e ,  m a is  p lu s  
é t ro i te m e n t  liée à l 'A m érique. M ieux 
v a u t  fa ire  p a r t i e  d ' u n e  U n io n  q u e ,  
petit lié à u n  grand, s 'exposer à satelli
sation.

Le su rd im e n s io n n e m en t  des banques  
suisses par rapport à la base na t ionale  
crée u n e  vu lné rab il i té  déjà éprouvée. 
O n  rappelle ra  q u e  p o u r  la répression

du  délit d 'initiés, les banques  suisses si 
in t rans igean tes  sur le secret bancaire , 
qui n e  peu t être levé que si u n e  d ispo 
sition pénale  de dro it  suisse l'autorise, 
o n t  accepté, par  accord semi-privé avec 
les Etat-Unis, de le lever avan t la révi
sion du code pénal suisse.

Pourquoi?
Parce qu'elles é ta ien t  sous la m enace  

d 'u n e  in te r d ic t io n  d 'o p é re r  d a n s  les 
bourses américaines, n o ta m m e n t  New- 
York. Cette entorse  au strict respect du 
dro it  révélait déjà et u n e  vulnérabili té 
et l 'élasticité du  form alism e jurid ique 
bancaire.

La Suisse va souffrir d 'u n  défau t d u 
rab le  d ' im a g e ,  q u e  p o u r ra i t  co r r ige r  
u n e  p o l i t iq u e  ac tive  de  la so lidar ité .  
A lo rs  q u ' i l  e s t  à n o u v e a u  q u e s t i o n  
d 'au g m e n te r  les bénéfices d istribués à 
la C onfédération  et aux can tons  par la 
Banque nationale, Domaine public rap 
pelle sa p ro p o s i t io n  qu 'e l le  participe, 
de m anière  directe, au désen d e t te m en t  
de pays parm i les plus pauvres.

Il suffirait p o u r  cela qu 'e l le  rachète  
des créances de ces pays pou r  les a m o r 
t i r  i n t é g r a le m e n t .  Et m ê m e  s 'il fau t  
modifier la loi, est-ce u n e  si g rande af
faire? ag



OPINION

Il est salutaire 
de revenir sur ses pas
Le désarroi provoqué par  

l'ensemble des révélations, 

des amalgames e t des 

déclarations contradictoires 

autour de ce qu'il est 

désormais convenu 

d'appeler les fonds juifs est 

à l'évidence considérable. 
Cette affaire fa it  émerger 

des éléments obscurs qui 

touchent à l'identité même 

du pays, à sa vision de lui- 
même et à son rapport avec 

le passé. Petit essai 

d'interprétation.

L
a  p s y c h a n a l y s e  a  in t ro d u i t  la n o 
t i o n  de  S u rm o i .  P e u t-o n  p a r le r  
d ’u n  Surmoi lié à la patrie? Il est 
b ie n  sûr e x t r ê m e m e n t  r isqué  de 

transposer à l 'échelle d 'u n e  collectivité 
u n  concep t élaboré p ou r  ap p réh en d e r  
le p sy c h ism e  des ind iv idus .  Nous en  
u s e r o n s  c o m m e  d ’u n e  m é t a p h o r e ,  
d 'u n  outil de réflexion. Cette part p ro 
p rem e n t  helvétique dans le Surmoi de 
c h a q u e  ind iv idu  serait co n s ti tu ée  par 
les représenta tions et les norm es cu ltu 
relles du  pays, intégrées à travers l 'édu 
ca t io n  et l 'expérience. Ce Surm oi n a 
t ional constitue  u n e  identité  collective. 
Les symboles, les cérémonies, les co m 
po r tem en ts  en  co ns ti tuen t l 'expression 
visible.

Un déficit de symboles

Or, en  Suisse, la sym bolique est rela
t ivem en t faible. Le décorum  d o n t  s 'en 
to u ren t  nos autorités est limité, le céré
m onia l  peu im p o rta n t  et il n 'y  a guère 
d 'occas ions  de rassem blem ent.  M êm e 
no tre  1er aoû t est peu fréquenté  et sans 
vraie ferveur.

L'Helvète se sen t  peu partie p renan te  
dans les débats historiques. Il n 'e n  va 
p as  d e  m ê m e  d a n s  les a u t r e s  pays .  
C hez  no s  vo is ins  d 'O u tre -Ju ra ,  la ré 
flexion sur Vichy ou la révolu tion  fran 
çaise fo n t  p a r t ie  du  d é b a t  po l i t iq u e ,  
com m e, en  Italie, l 'unification  du pays 
e t la m o n té e  du  fascisme dans les a n 
nées 20. En Suisse, les événem ents  du  
passé traversent souvent le filtre ca n to 
nal ,  q u i  reste  u n  des f o n d e m e n ts  de 
l ' iden tité  du  citoyen.

Les hab i tan ts  des pays voisins se sen 
t i r o n t  p a r t ie  p r e n a n te  d 'u n e  n a t io n  
d o n t  ils s e n t e n t  c o n f u s é m e n t  q u ' i l s  
do iven t assumer le passé, ce qu i n 'e x 
c lu t pas les divergences d 'o p in io n  sur 
l ' i n t e r p r é t a t i o n  à e n  d o n n e r .  Le c i 
t o y e n  h e l v é t i q u e  se c o n s i d é r e r a  
c o m m e u n  individu responsable et au 
t o n o m e ,  s a n s  d o u te  p lu s  f ier  d 'ê t r e  
suisse q u 'o n  veu t b ien  l'affirmer, mais 
n e  se sentira pas forcém ent com ptab le  
des actions de son  pays.

O n  p e u t  e n  t i re r  d e u x  h y p o th è s e s  
contradic to ires. D 'abord , en  aff irm ant 
que  le Surm oi he lvé tique  est relative
m e n t  fa ib le ,  q u e  l ' i d e n t i t é  d u  pays  
t ien t  m o in s  à la percep tion  d 'u n e  his 
toire c o m m u n e  et à la partic ipa tion  à 
u n e  c o m m u n a u té  n a t io n a le  q u 'e n  la

possibilité d 'u n e  forte affirmation ind i
viduelle dans u n  cadre cantonal.

P renons les deux  situations é m o t io n 
nelles les p lus récentes: la p o lém ique  
sur les fonds juifs et  le vo te  du  6 d é 
cem bre sur l'EEE. Si cette première h y 
p o thèse  est bo n n e ,  le c i toyen  m oyen  
approuvera certes la recherche de la vé
rité et le retour sur le passé dem andés  
par les organisations juives, mais n e  se 
sentira pas responsable de l 'ac tion  des 
banques  et de la C onfédération . La fai
blesse de ce Surm oi n a t io n a l  l im itera 
l 'au tocensure et les dérapages verbaux 
seron t plus faciles.

Après le 6 décembre, et p e n d a n t  p lu 
sieurs années, u n e  partie de la presse, 
des élus et de la p o p u la t io n  ro m an d e  
s 'e s t  t r o u v é e  e n  é t a t  d e  s id é r a t io n .  
B e a u c o u p  de c e u x  q u i  a v a ie n t  v o té  
p ou r  l 'Europe dans  des ca n to n s  ayan t 
m a s s iv e m e n t  a p p r o u v é  l'EEE d e v e 
n a ie n t  incapables  d 'env isager u n e  ac
t ion  poli t ique articulée. L 'an tienne de 
l 'adhésion  le plus vite possible était ré
pétée sur tous les to n s  et les négocia 
t i o n s  b i la té ra le s  re je tées  p a r  a v a n c e  
c o m m e  si le Surm oi helvétique,  brisé 
en  m orceaux , n e  laissait p lus d 'a u t re  
choix  que la dissolution  dans l 'Europe.

N a tu re l le m en t ,  il est aussi possib le 
d 'é m e t t r e  l 'h y p o th è s e  in v e rse .  P ou r  
su rm on te r  l 'éparp illem ent et la diversi
té  helvétiques, le Surm oi n a t io n a l  est 
e x t rê m e m en t  fort; il l 'est m ê m e  telle
m e n t  q u ' i l  n 'a  pas beso in  de s 'exp r i 
m er  à travers des sym boles. Dans ces 
cond it ions ,  to u te  rem ise en  cause est 
u n  choc  difficile à supporter  et à sur
m o n te r ,  qu i  p ro v o q u e  u n  f lo t te m e n t  
général et u n e  g rande incertitude.

Dans le cas du  6 décembre, les a n ta 
gon ism es d e v ie n n e n t  in su rm o n ta b le s  
et to u t  com prom is  (les bilatérales) est 
déconsidéré  par avance chez les euro- 
philes et les blochériens. Pour les fonds 
juifs, l 'ex trêm e difficulté à reconsidérer 
le passé p ro d u i t  des ré a c t io n s  agres 
sives et u n  sen tim en t de persécution.

Il n 'e s t  pas v ra im e n t  im p o r ta n t  de 
savoir si u n e  des deux  hypo thèses  est 
meilleure que l 'autre, mais il n 'es t  pas 
in in té ressan t  de cons ta te r  q u e  le rap 
port en tre  les Suisses et leur p ropre his 
toire devient u n  en jeu  central. A l 'h eu 
re où l 'on  se gargarise de globalisation 
et où  l 'éc o n o m ie  te n d  à im poser par 
to u t  ses contra in tes, ce retour du  passé 
n e  pouvait être plus opportun .  jg



A LA RECHERCHE DU TRAVAIL PERDU (6)

L'offensive syndicale : 
entre stratégie et imagination
Il y  a des propositions politiques faites pour être appliquées, il y  en a d'autres 
lancées pour nourrir le débat. L'idée de l'USS de la semaine de 37  heures est en ce 
sens bénéfique. Nos voisins nous m ontrent d'autres solutions. Quelques exemples.

F
a c e  à  l a  péjora tion  des cond itions 
de travail, les syndicats o n t  m o n 
tré leur capacité  de m obilisa tion: 
m anifesta tion  des chem ino ts  l'été 

dern ier,  puis des salariés en  oc tobre ,  
nette  victoire du  référendum  con tre  la 
révision de la loi sur le travail en  d é 
cembre.

A près le t e m p s  des  p r o te s t a t i o n s ,  
a u x q u e l le s  d 'a i l le u r s  l 'é v o l u t io n  du  
taux de chôm age n 'es t guère sensible, 
v ie n t  celui des p ro p o s i t io n s .  Au m o 
m e n t  m ê m e  o ù  l 'O FIA M T  a n n o n c e  
u n e  r e c r u d e s c e n c e  d u  c h ô m a g e ,  
l 'U n io n  sy n d ic a le  suisse (USS) passe 
donc  à l'offensive. Au centre de ses re
vend ica tions ,  u n e  ré d u c t io n  s u b s ta n 
tielle de la durée du  travail.

Un débat encore ouvert

La tâ c h e  de  l'USS n 'e s t  pas  facile. 
P our ga lvan iser  ses troupes ,  elle d o i t  
p r o p o s e r  d e s  id é e s  s im p le s  -  p a r  
exem ple la sem aine de 37 heures sans 
réduction  de salaire -  et se rabattre sur 
u n  m oyen  lourd, l 'in itiative populaire, 
d o n t  e l le  n e  m a î t r i s e  p as  l ' a g e n d a .  
Alors que l 'am én ag em en t  du  tem ps de 
travail relève p lu tô t  de  la m é ca n iq u e  
de précision, de la confection  sur m e 
sure. La lu tte  con tre  le chôm age, o n  le 
sait, passe par u n  ensem ble  d ' in te rv e n 
t ions com plém enta ires  -  form ation, ré
o rgan isa tion  du  travail, capita l-risque 
en tre  autres -  e t  adaptées  à des situa
t io n s  diverses. Des in te rv e n t io n s  qu i 
n 'e x ig e n t  pas u n e  rév is ion  c o n s t i tu 
t ionnelle  et  qu i pourra ien t se concréti 
ser très rapidem ent.

A la d é c h a rg e  d e  l'USS, r a p p e lo n s  
que  le projet est soum is à la consu lta 
t ion  des fédérations et des sections. Le 
débat est ouvert, r ien n 'es t  encore  défi
n i t i f .  Par  a i l le u rs  les s y n d ic a t s  o n t  
peine  à trouver des in terlocuteurs prêts 
à n é g o c i e r  s u r  ce t h è m e .  N o v a r t i s  
com m e les grandes banques  o n t  préfé
ré licencier d 'abord  p lu tô t  que  d 'en tre r  
e n  m a t i è r e  s u r  l ' a m é n a g e m e n t  d u  
t e m p s  de  t r a v a i l .  D a n s  ces c i r c o n s 
tances, u n e  initiative populaire, massi
v em en t  sou tenue,  peu t devenir  u n  ar

g u m e n t  de poids pour  im poser des ré
fo rm es.  Car les m o d è le s  et les e x p é 
riences ne m a n q u e n t  pas ( voir ci-des- 
sous) qu i m o n t re n t  que l ' im ag ina tion  
reste la meilleure a rm e con tre  le c h ô 
m age, m eilleu re  q u e  ce tte  cro issance 
toujours an n o n c ée  mais encore absen 
te ,  d o n t  o n  d o u t e  d e  p lu s  e n  p lu s  
q u 'e l l e  pu isse  u n  jo u r  r e m p la c e r  les 
em plois supprimés. jd

La Hollande, 
royaume du travail 
à temps partiel

T
r a v a i l l e r  à  t e m p s  partiel reste enco 
re perçu co m m e u n  s ta tu t dévalo
r isan t .  D e m a n d e r  u n e  r é d u c t io n  

d 'h o ra i r e ,  n 'e s t-c e  pas  le s igne  d 'u n  
m a n q u e  d 'e n g a g em e n t  envers l 'e n t re 
prise et u n  h a n d ic a p  ce r ta in  d a n s  le 
d é rou lem en t d 'u n e  carrière profession
nelle? N om bre  de p a t ro n s  re c h ig n en t  
d e v a n t  les co m p l ic a t io n s  q u ' i ls  asso 
c ien t à to r t  à cette pratique. Pourtant,  
l 'ho ra ire  rédu it  co r resp o n d  aux  goûts  
et aux  besoins de n o m b reu x  salariés et 
c o n t r i b u e  e f f ic a c e m e n t  à c o m b a t t r e  
l 'exclusion du  m arché  du  travail.

En Hollande, le travail à tem ps par 
t i e l  s 'e s t  d é v e lo p p é  p lu s  f o r t e m e n t  
q u 'a i l l e u r s  e n  E u rope .  A u jo u r d 'h u i ,  
36%  des salariés (58% des fem m es ac
t iv e s )  a c c o m p l i s s e n t  m o i n s  d e  36  
heures par  semaine, con tre  20%  seule
m e n t  en  Suisse. Ce p h é n o m è n e  touche  
to u t e s  les c a té g o r ie s  d 'e m p l o i  d a n s  
to u te s  les b ra n c h e s  d 'ac t iv i té s ,  aussi 
b ien  le h a u t  fonctionnaire  d 'u n  m in is 
tè re  q u e  l 'e m p lo y é  d e  b a n q u e  o u  le 
con trô leur  de train. Parmi les emplois 
n o uve l lem en t créés, près des deux  tiers 
so n t  des em plois à tem ps partiel.

C ette  évolution , encouragée sans ré
serve par  les syndicats, correspond  à la 
v o lo n té  d u  g o u v e r n e m e n t  de  cen tre-  
gauche de  lu tter  con tre  le chôm age. La 
géné ra lisa tion  des crèches e t  l 'égalité  
des  d r o i t s  e n t r e  t r a v a i l l e u r s  à p le in  
tem ps  et à tem ps partiel n 'y  so n t  pas 
étrangers. jd

Le travail coté 
en bourse

P
o u r  m i e u x  r é p o n d r e  à  une  d em an d e  
qui varie fo r tem en t dans  le tem ps 
et éviter u n e  im m o b il isa t io n  trop  

longue du  capital, l 'en treprise  m o d e r 
n e  exige beaucoup  de flexibilité de la 
part  de ses salariés. Mais que leur offre- 
t-elle en  com pensa tion?

Volkswagen, le n o  1 de l 'au tom obile  
en  Europe, va expér im en ter  u n  m odèle  
p r é c i s é m e n t  b asé  s u r  l ' é c h a n g e  de 
flexibilité. D ans ce m odè le ,  le te m p s  
consacré à l 'entreprise n 'e s t  plus seule
m e n t  co n s id éré  c o m m e  le m o y e n  de 
subsister mois après mois mais com m e 
u n  v ér i tab le  cap ita l  à d isp o s i t io n  du  
travailleur.

Actions-temps avec intérêts

C o n c r è t e m e n t ,  u n  s a la r ié  d e  VW 
peu t se constituer  u n  capita l-tem ps en 
ren o n ç an t  au  pa iem e n t  des heures sup 
plém entaires , p rim es et autres b on if i 
ca t io n s .  En c o n t re p a r t ie  il reço it  des 
ac tion-tem ps d o n t  la valeur en  argent 
est versée d ans  u n  fonds d 'investisse 
m e n t  p r o d u i s a n t  des  in té rê ts .  N ég o 
c i a b le s  e n  t o u t  t e m p s  e n t r e  les 
m e m b r e s  d u  p e r s o n n e l ,  ces a c t io n s  
s o n t  r a c h e té e s  à l ' e m p lo y é  q u i t t a n t  
l 'en treprise  ou à ses héritiers s'il décè
de. Le sa la r ié  q u i  dés ire  ré d u ir e  so n  
t e m p s  d e  t r a v a i l ,  p a r  e x e m p l e  18 
h eu res  h e b d o m a d a ire s  à pa r t i r  de  55 
a n s  avec  u n  sa la i re  de  85% , m e t  à 
co n tr ibu tion  son capital-temps. Le m o 
d è le  es t  c o n ç u  su r  la  b ase  d u  l ib re -  
choix: le travailleur est libre d 'a m é n a 
ger son  tem ps  de travail co m m e il l 'e n 
tend .

Ce projet d 'a m é n a g e m e n t  du  tem ps 
de travail sur la durée de la vie active 
proposé par  la d irection  de VW, a reçu 
l'aval du  syndicat et de  la com m iss ion  
d u  pe rso n n e l .  Bien sûr, VW y trouve  
s o n  c o m p te  e n  te rm e s  d e  f lex ib i l i té  
mais le personnel aussi, e t  ça, c 'est u n e  
nouveauté .  jd

Die Weltwoche, 12 décem bre 1996.



PLANTES TRANSGÉNIQUES

Soja, coton, et maïs 
poussent dans le secret
Trois choses inquiètent dans 

l'agriculture génique: 
la diabolisation du m ot 

transgénique, le manque de 

clarté dans les décisions 

d'autorisation et la qualité  

de la recherche.

L
e s o j a - m a ï s - t o m a t e - c o t o n  transgé 
n i q u e  a r r iv e  en  Suisse  - au  se 
cours! Mais transgénique en  quoi? 
C 'est ce détail qui com pte  si l 'on  

v e u t  p r e n d r e  u n e  d é c is io n  just if iée .  
P lu tô t  q u e  de s 'o p p o se r  en  b loc  aux  
p lan tes  transgén iques ,  l 'a t t i tu d e  po li 
t ique ra isonnable est de les é tudier au 
cas par cas. Il im porte  de savoir si on  a 
rendu  la p lan te  résistante à u n  herbici
de, résistante à un  ravageur, résistante 
au vieillissement, car les risques (écolo
giques, de santé, soc io -économ iques)  
son t différents dans chaque  cas.

Des rapports secrets

Nous avons tous assisté au ballet eu 
r o p é e n  p o u r  l ' a p p r o b a t i o n  d u  m a ïs  
t r a n s g é n i q u e  p r o d u i t  p a r  C ib a  au x  
Etats-Unis (et p lan té) .  Pour m ém oire , 
ce maïs a reçu à la fois u n  gène de ré
s is ta n c e  à u n  h e rb ic id e ,  u n e  to x in e  
bac térienne c o m b a ttan t  u n  ravageur. Il 
y  subsiste u n  gène de résistance à un  
a n t ib io t iq u e  classique, l 'am p ic i l l in e .  
Ce dernier  est sous contrô le d 'u n  pro 
m o teu r  bac térien  et ne  p eu t  pas s 'ex 
p r im er  dans  la p lante. Mais les o p p o 
s a n ts  à ce m a ïs  c r a ig n e n t  q u ' i l  so it ,  
après ingestion, capté par la flore bac
t é r i e n n e  in te s t in a le  et ré-u til isé . Fin 
décembre, la com m iss ion  autorisait ce 
m aïs  sur  la base  de r a p p o r ts  s c ie n t i 
fiques mais, et c 'est là le problèm e, ces 
rapports  res te ron t secrets. Q u 'o n  dise 
c o m m e n t  des risques clairem ent expri
m és o n t  é té  d é m o n tré s  insign if ian ts .  
Autre m a n q u e  de clarté: le soja trans 
gén iq u e  résis tan t au  g lyphosa te  a été 
«app ro u v é»  p a r  l 'a g e n c e  e n v i r o n n e 
m e n ta le  am érica ine  (EPA). C 'es t vfai, 
mais o n  om e t  de m e n t io n n e r  que  cette 
agence n 'éva lue pas, pour  ce tte  mani- 
pulation-là , les risques pour  la santé et 
l 'env ironnem ent!

Des gènes inefficaces

La recherche f inalem ent. O n  a p lan té  
du co to n  (Bt-cotton, M onsanto)  rendu 
ré s is ta n t  à u n  ravageur. La p rem iè re  
saison déjà, le ravageur appa ra ît  dans  
de  n o m b r e u x  c h a m p s .  M o n s a n to  sa
vait  q u e  la to x in e  an t i- ravageu r  é ta it  
parfois exprim ée en  trop  petite q u a n t i 
té; elle a choisi de «l'ignorer». Mais au 
c une  agence publique n 'a  pu  ou  voulu  
o rdonner,  avan t approba tion ,  des tests

in d ép en d an ts .  Les lois du  m arché  éli
m in e ro n t  certes ce coton, s'il est ineffi
cace; mais so n  inefficacité  aura  aussi 
m u ltip l ié  les ravageurs résistants, qui 
eux resteront. ge

« T h e  G e n e  E x c h a n g e » ,  U nion o f  
Concernced Scientists, Déc. 1996. 
« M o th e r  Jo n e » ,  N ew  Scien tist, 4 J a n  
1997, Jan. 1997.

Médias
Un  r o y a u m e  d e  presse se form e 

en  Suisse du  Sud-Est en  raison 
de l 'in tégra tion  des trois titres des 
quo tid iens des Editions glaronaises 
T s c h u d i  d a n s  les  E d i t i o n s  g r i 
sonnes  Gasser, avec qua tre  q u o t i 
diens. De ce fait le tirage global de 
800 0 0  exemplaires placera le grou 
pe parm i les dix p r incipaux  tirages 
de Suisse. L 'opération concerne  les 
Grisons, Claris et  le sud du  ca n to n  
de St-Gall. La C om m ission  fédérale 
d e  la c o n c u r r e n c e ,  c h a r g é e  d u  
co n trô le  des fusions, d o i t  ex a m i
ner  ce regroupem ent.

SAN D O Z-G A ZETTE,  j o u r n a l  du  p e r 
sonne l de  l 'an c ie n n e  entreprise 

ch im ique  Sandoz, v ien t de publier 
s o n  n u m é r o  359 , le d e rn ie r .  Le 
p r e m i e r  n u m é r o  a v a i t  p a r u  le
12 décem bre 1969 et la p rése n ta 
t io n  avait changé  trois fois depuis 
lors.

D orénavan t il n 'y  aura plus que 
Novartis.

A
- t - o n  r e m a r q u é  q ue  La Quotidia
na, p rem ier  q u o t id ie n  d an s  la 
q uatr ièm e langue na t ionale ,  a été 

p r é c é d é  p a r  d es  q u o t i d i e n s  e n  
l a n g u e  é t r a n g è r e  p a r a i s s a n t  e n  
Suisse co m m e ac tue llem ent Rilind- 
ja, q u o t id ie n  en  a lbanais,  para is 
san t à Zofingue, et p récédem m en t 
G'is in Switzerland  para issant p e n 
d a n t  q u e lq u e s  m o is  e n  ang la is  à 
N euchâte l en  1946?

La  B a n q u e  c a n t o n a l e  de Zurich  
c h e r c h e  d e s  c l i e n t s  e n  A l le 

m agne  et publie, dans  le m agazine 
D er Spiegel, u n e  a n n o n c e  t i t r é e  
(trad.) «Là où  m ê m e  les Zurichois 
déposen t leur argent». cfp



URBANISME

Du quartier à Internet, 
en passant par la métropole
L'Institut de recherche sur l'environnement construit (IREC), de l'EPFL porte depuis 
vingt-cinq ans son regard sur l'univers urbain. Il publie un recueil d'articles qui sont 
a u tan t de regards sur une réalité toujours plus complexe. Fil rouge: la métropolisation.

R
e n d r e  c o m p t e  d ' u n  o u v ra g e  te l 
que  celui-ci, com posé d 'u n e  v ing 
ta ine  d'articles, écrits par 26 a u 
teurs, est périlleux. En te n te r  la 

sy n th è se  sera it p ro b a b le m e n t  voué  à 
l 'échec . N ous  ne  m e t t r o n s  d o n c  que  
trois approches en  évidence.

Les réseaux et la démocratie

Biaise Galland, sociologue et po li to 
logue, trace u n  parallè le en t re  les ré
seaux in fo rm a tiq u es  et la ville. Il est 
vrai que c'est bien à la création d 'u n e  
ville que  nous fait penser le développe
m e n t  des réseaux. L'auteur se d em an d e  
si ce tte  nouvel le  ville ne  sup p la n te ra  
p as  les «v ra ie s  v il le s» ,  e n  t a n t  q u e  
«nœ uds d 'échanges». Les processus de 
d éc is io n s  d é m o c r a t iq u e s  so n t  éga le 
m e n t  mis en question: les p rogram m es 
in f o r m a t i q u e s  n e  s o n t  pas  n e u t r e s .  
M ais  s ' i l s  f a ç o n n e n t  n o t r e  u n iv e r s  
m e n ta l ,  ils se ré v è le n t  r e m a rq u a b le 
m e n t  fragiles; cet univers est actuelle
m e n t  incon trô lé  et perm et d 'envisager 
u n  plus de dém ocra t ie  ou  u n  plus de 
to ta l i ta r ism e. Et l 'au teu r  c o n c lu t  à la 
nécessité d 'élaborer u n  contrôle d ém o 
cratique de l 'é laboration de cette ville.

Pour une culture de quartier

Yves P e d ra z z in i ,  s o c io lo g u e ,  v e u t  
faire redescendre la culture des ins t i tu 
t ions et des organes de masse vers des 
c o l lec t iv i té s  à ta i l le  h u m a in e ,  où  le 
«faire» rem place le «voir». C ette  p ro 
m o t io n  d 'u n e  cultu re  locale, de q u a r 
tier, régionale, en c o u rag e an t  le se n t i 

m e n t  d 'ap p a r ten an ce  à u n e  collectivi
té, serait un  rem ède possible à l 'exclu
sion, l ' in to lé ran c e ,  au défic it  de lien 
so c ia l .  C e t te  a n a ly s e  s ' a c c o m p a g n e  
d 'u n e  crit ique acerbe du  ch a m p  cu l tu 
rel «officiel» -  d an s  lequel m ê m e  les 
opposan ts  partic ipen t à u n  jeu de type 
féodal -  e t d 'u n e  réh a b i l i ta t io n  de la 
cu l tu re  popu la ire ,  c o m m e  le par tage  
d 'u n  m ê m e  espace (par o p p o s i t io n  à 
l 'appartenance  à u n  m êm e couran t ar
tistique). Cette valorisation du «popu 
laire» « n 'e x c lu t  pas u n e  a t t i tu d e  cri
t ique à l 'égard de la p roduc tion  d 'u n e  
telle culture vivante: on  peu t aim er la 
pé tanque , le pastis, le football de talus 
et les fanfares sans être obligé de voter 
pour  l 'ex trêm e droite».

Réhabiliter Vespace public

Lydia B o nanom i,  arch itec te ,  fait le 
bilan de tren te  ans de m o d éra tio n  du 
trafic . A l 'h e u re  actue lle ,  la m a jo r i té  
des routes reste périlleuse pour  les pié
tons et les cyclistes. Les enfan ts  et les 
v ieux fo n t  to u t  spéc ia lem en t les frais 
des accidents. Les dangers du  trafic au 
tom obile  em p êc h en t  éga lem ent les e n 
fan ts  d 'acquér ir  p rog ress ivem en t leur 
a u to n o m ie ;  cela a des effets sur  leur 
développem ent: m oins grande stabilité 
dans leurs amitiés, m oins  g rande créa
tiv i té .  La d é p e n d a n c e  en v e rs  les p a 
rents n 'e s t  pas formatrice! L'auteure es
t im e  d o n c  q u 'i l  fau t  ad a p te r  le trafic 
aux  enfants, et n o n  l'inverse, qui se ré
vèle im possib le (voir encadré).  Il faut 
abaisser la vitesse e n  m ilieu  u rb a in  à 
30 k m /h  et à 20 k m /h  dans les rues ré

s identie lles .  Cela seul p e rm e t t r a i t  de 
ré h a b i l i te r  l 'e space  p u b lic  et  de  p e r 
m ettre  la cohab ita t ion  des piétons, cy
clistes et automobilistes.

Cet ouvrage est u n e  véritab le  m in e  
de rense ignem en ts  sur le sujet u rba in  
et offre un  éventail d 'approches  s t im u 
lant. Les quelques bém ols  que  nous  y 
a p p o r to n s  d é c o u le n t  p e u t -ê t r e  de  la 
«m é tro p o lisa t io n »  d u  c h a m p  sc ien t i 
fique. L'EPFL voit son sujet d 'é tude ,  la 
ville, recouv rir  la société . L 'é tude de  
c e t te  v il le  « é ten d u e »  se re t ro u v e  en  
com péti t ion  avec le ch a m p  de la socio
logie universitaire. D 'où, dans certains 
ar ticles, ce t  a s sau t  parfo is  p e s a n t  de 
m o ts  censés  ê tre  « ac ad é m iq u e s» ,  de 
t o u r n u r e s  j a rg o n a n te s ,  d e  m ises  e n  
ab îm e par abus de «et/ou/ni», d 'a b o n 
d a n c e  de  ré fé ren ces  d a n s  le te x te ,  à 
l 'am ér ica in e .  T ou t cela f leure b o n  la 
science mais ralen tit  s ingulièrem ent la 
lecture, -  co m m e des gendarm es cou 
chés typographiques. cp

Raisons et déraisons de la ville, approches 
du champ urbain, sous la dir. de Chris 
to p h e  Jaccoud, M artin  Schuler, Michel 
Bassand, Presses po ly techn iques  et u n i 
versitaires rom andes, 1996, 381 p.
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Le trafic: différences entre adulte et enfant
• L'enfant ne peut bien évaluer ni les vitesses des voitures ni les distances.
• Son champ d'observation (70°) est réduit (180° chez l'adulte).
• Quatre secondes sont nécessaires à l'enfant pour constater qu'un véhicule 
se déplace vers lui, contre un quart de seconde chez l'adulte.
• L'enfant qui, caché derrière une voiture ou un buisson, voit une voiture, 
croit qu'il est vu par l'automobiliste.
• L'enfant croit qu'une voiture peut s'arrêter instantanément.
• La voiture en soi ne fait pas peur à l'enfant, c'est un objet familier et il a de 
la peine à s'imaginer qu'elle peut être dangereuse.
• L'enfant s'imagine que les zébrures lui garantissent une sécurité totale.



CINÉMA

Le bourdonnement de la guerre 
et le silence de Mozart
Sarajevo, ville assiégée a 

poussé les intellectuels hors 

du bois. De BHL à Philippe 

Sollers, en passan t par  

Finkelkraut, tous se sont 

«positionnés»; jusque dans 

nos frontières où les 

publications de l'Age 

d'Homme continuent de 

faire des remous. Le cinéma 

n'a pas échappé au 

phénomène: les prophéties 

frénétiques de Kusturica, le 

récit rhapsodique 

d'Angelopoulos ont alim enté  

les polémiques. Jean-Luc 

Godard a accroché ce 

morceau d'histoire à son 

dernier film  For ever 

Mozart.

L
e  f i l m  d e  G o d a r d  t e n t e  d e  r é 
p o n d r e  à u n e  q u e s t io n  s im p le :  
c o m m e n t  m on tre r  la guerre au ci
ném a, de la défaite d ’Espagne aux 

deuils  de Sarajevo? C o m m e n t  re tro u 
ver le fil en tre  ces histoires?

G odard  s'y était déjà essayé avec Les 
Carabiniers. Les p ro tag o n is te s  é ta ie n t  
engagés, enrôlés, par délit d 'ignorance, 
dans une  guerre sans tem ps ni lieu. Ils 
allaient se perdre dans u ne  image hors- 
cham p , par l 'absence «d 'une  reconsti 
tu t ion» de la guerre. Dans Le petit Sol
dat, si les déflagrations v en a n t  d'Algé
r ie  i n f i l t r a i e n t  le f i lm ,  c e l le s -c i  
n 'é t a i e n t  jam ais  visibles. La c r i t iq u e  
n 'e n  é ta i t  q u e  p lus  forte ,  ce q u i  e x 
p lique que le film fut in terdit  de p ro 
jection en  France p e n d a n t  des années.

Si loin, si proche

D ans so n  d e rn ie r  film, G o d a rd  re 
n o u e  avec sa f i lm ograph ie  an tér ieu re  
puisqu 'il a l 'audace de filmer u n e  guer
re si proche, celle qui a déchiré la You
goslavie, sur les bords du  Lém an. For 
Ever Mozart est u n  film sur le lien entre  
la g u e r r e  e t  sa r e p r é s e n t a t i o n ,  so n  
om bre des salles obscures. Le tem ps de 
perception  y est inscrit en trois motifs 
b ie n  d is t in c t s ,  «en q u a t r e  f i lm s qu i 
n 'e n  fo n t  pas fo rc é m e n t  u n ,  te ls les 
m urs  d 'u n e  m aison»: l 'av e n tu re  d 'u n  
petit groupe d 'acteurs de théâ tre  partis 
jouer Musset dans l'ex-Yougoslavie en 
guerre, la guerre elle-même qui détruit, 
sépare et em pêche  tou te  représenta tion  
et enfin le tournage  d 'u n  film n o m m é  
le Boléro fatal.

Trois jeunes gens q u i t te n t  d o n c  un  
ici et m a in te n a n t  p o u r  aller jouer On 
ne badine pas avec l'amour à Sarajevo. 
L i t t é r a le m e n t  e m b o u rb é s  d a n s  c e t te  
guerre finissante, ils éc h o u e n t  devan t 
les charniers. Les trois jeunes gens ne 
ren c o n tre n t  jamais v ra im en t la guerre. 
Abstraite dans sa représenta tion , elle se 
r é d u i t  à tro is  chars ,  u n  g r o n d e m e n t  
d 'av io n s  à réac tion  et à que lques  ex 
p lo s ions;  c o n c rè te  c e p e n d a n t  q u a n d  
u n  des personnages d it «la guerre, c'est 
s imple, c 'est faire ren trer  u n  m orceau 
d e  fer  d a n s  u n  m o r c e a u  de  c h a i r» .  
Q u a n d  n o u s  v o y o n s  des p r iso n n ie rs  
fusillés pu is  jetés d an s  u n  fossé, G o 
dard  ne  cherche pas à reconstituer les 
charniers, co m m e d 'au tres  eu ren t  l ' im 
pudeur  de le faire mais il les figure de

m an iè re  li ttérale: le so lda t am è n e  les 
gens, il les déshabille, il les place d e 
v a n t  le t ro u ,  il recule, il ch a rg e  son  
arme, il tire, ils to m b en t .  Ce qui rend 
ces scènes néan m o in s  tragiques et ter
rifiantes c 'est que  les figurants -  co m 
m e n t  les appeler au t re m e n t  -  son t à la 
fois l 'expression de purs hasards ind i 
viduels, et l 'accom plissem ent absurde 
de consignes administratives. Ce non-  
sens dram atise b ru ta lem en t l ' irruption 
presque hés itan te  de la guerre dans le 
récit, telle cette scène où  un  char ém er
ge de la forêt co m m e un  gros insecte 
maladroit.

A ux p e r s o n n a g e s  des  t ro is  je u n e s  
gens se juxtapose la figure du m etteur  
en  scène, exploité q u an d  l ' industrie  ci
n é m a t o g r a p h i q u e  lu i  i m p o s e  ses 
c o n t ra in te s  com m erc ia les ,  e x p lo i ta n t  
q u a n d  il p ersécu te  u n e  je u n e  ac trice 
d e b o u t  en  robe  d u  soir  d a n s  le v e n t  
froid d 'u n  bord de mer.

Le m etteu r  en  scène traverse le film, 
t é m o i n  d 'u n  p assé  h é r o ï q u e  e t  des  
c o m p ro m iss io n s  m odernes ,  p ré fé ran t  
la d ésesp é ran ce  au désespo ir  d a n s  la 
c on tem p la tion  des œuvres de Goya ou 
la lecture de Goytisolo.

Godard et Malraux

Les images du  film son t magnifiques, 
gorgées de lumière q u an d  bien  m êm e 
le ciel est gris, telle cette scène où une 
jeune fille dort dans la neige ou celles 
to u rn é e s  au  b o rd  de  la mer. G o d a rd  
procède par grands blocs qui se juxta
posen t sans obéir au récit et ad d i t io n 
n e n t  leur durée. A travers l 'apparence 
d 'u n  récit fragmenté, il établit u n e  re
l a t i o n  é v i d e n t e  e n t r e  le c h a o s  du  
m o n d e  e t  l 'e f fo r t ,  s o u v e n t  ra té ,  de 
mise en  form e de ce chaos par l'art. La 
filiation à Malraux est évidente -  l'Es
poir ab a n d o n n é  dans la neige, les sou 
venirs de la guerre d 'Espagne racontés 
par le vieil h o m m e  -  mais le démarca- 
ge l'est to u t  au ta n t  parce que G odard  
se d o n n e  l ' in g ra te  tâ ch e  d 'o u v r i r  u n  
c h e m in  critique à la représenta tion  du 
désordre du  m onde .

Et M ozar t  d a n s  to u t  ça? Q u a n d  la 
dernière im age disparaît de l 'écran, la 
m usique s'élève vraim ent, l’on  en tend  
encore le m urm ure  des pages de la par 
t i t ion  qui se tou rnen t ,  alors le silence 
s'installe. gs


