
La Suisse qui rit, 
la Suisse qui pleure
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L a  S u i s s e  q u i  rit. Celle des entreprises 
cotées en  bourse  qu i  o n t  d is tr ibué  8 
m illiards  de d iv idendes  l 'an  passé et 
celle des actionnaires qui en  o n t  béné 
ficié. H u it  m i ll ia rds ,  c 'e s t  d e u x  fois 
plus qu 'il  y a dix ans, presque le q ua 
d rup le  par  r ap p o r t  à 1982. Celle des 
f leu rons  de  l 'é c o n o m ie  h e lv é t iq u e  -  
chimie, banques, assurances -  qui ren 
fo rc e n t  leu r  p o s i t io n  su r  le m a rc h é  
m o n d ia l  et d ég a g en t  de  respectables 
profits malgré la con jonctu re  morose. 
Car c 'est bien  grâce à la b o n n e  m arche 
de ses affaires sur le m arché  m ondia l  
que la Suisse peu t rire.

La Suisse qui pleure. Celle des c h ô 
m eurs  d o n t  le ta u x  v ie n t  d 'a t te in d re  
u n  n o u v e a u  rec o rd ,  t r è s  p ro v iso i r e  
selon les prévisions. Celle des salariés 
d o n t  le revenu disponible stagne voire 
recule. Celle des travailleurs et des tra 
vailleuses qui ne  peuven t plus vivre de 
leur seul salaire et d o iv e n t  recourir  à 
l 'a ide  sociale. Celle  des co l lec tiv i tés  
publiques, rongées par les déficits b u d 
gétaires et qui réduisent leurs dépenses 
au  m o m e n t  m ê m e  
o ù  c r o î t  le n o m b r e  
des plus dém unis.

Entre les rires et les 
p le u r s ,  le l i e n  es t 
é t r o i t .  Le b o n h e u r  
des  u n s  -  e f f icac i té  
é c o n o m iq u e  et r e n 
t a b i l i t é  a c c r u e s  -  
d o i t  p o u r  b ea u c o u p  
aux restructurations, 
aux ra tionalisa tions,  
d o n c  e n  p a r t i e  au x  
s u p p r e s s io n s  d ' e m 
p lo is  e t  à u n e  p o l i 
t iq u e  sa lar ia le  m a rq u é e  au  sceau  de 
l 'a u s t é r i té .  L 'e ff icac ité  é c o n o m iq u e  
n 'es t  plus garante de l'efficacité socia
le. D 'où le m a lheu r  des autres. En l 'ab 
sence de croissance, nous  découvrons 
q u e  to u t  le m o n d e  n e  p e u t  ê t re  ga 
gnan t .  C o m m e le rappelle l 'économ is 
te  sa in t-g a l lo is  M a th ia s  B insw anger  
(D ie  W eltw oche ,  16 j a n v i e r  19 9 7 ) ,  
l 'é c o n o m ie  d e v ie n t  u n  jeu à so m m e  
nulle: ce que gagnen t les uns est perdu 
pour  les autres.

D 'où l 'espoir mis de tous côtés dans 
u n  re to u r  de  la c ro issance,  ce lu b r i 
fiant q u 'o n  croit indispensable aux so
ciétés m odernes .  Pour les libéraux, il 
suffit de desserrer l 'é tau  légal et régle
m en ta ire  et de réduire la pression fis
cale p ou r  que  la m ach ine  redémarre. A

En réalité, croissance 

revenue ou non, nous 

manquent aujourd'hui 

des mécanismes 

garantissant une plus 

juste distribution 

de la richesse

gauche et m ê m e  au centre, Keynes est 
appelé à la rescousse: à l 'Etat de forcer 
sur la dépense  et d ' in it ie r  des g rands 
travaux pou r  am orcer la relance.

C es  d e u x  m o d è l e s  s o n t  l o in  d e  
c o n v a in c r e .  Le d y n a m i s m e  é c o n o 
m ique  des Etats-Unis et de la Grande- 
Bretagne se paie au prix fort de l ' in jus 
tice et de l ' ins tabil i té  sociales. Q u a n t  
au vo lon tar ism e keynésien et aux in 
vestissements dans les infrastructures, 
on  voit mal en  quoi ils peuven t favori
ser l 'adap ta tion  de nos structures éco
no m iq u es  à une  société de l ' in fo rm a 
tion.

En réa l i té ,  c ro is s a n c e  r e v e n u e  ou  
n o n ,  n o u s  m a n q u e n t  a u j o u r d 'h u i ,  
parce que le travail se fait m oins  a b o n 
d a n t ,  des  m é c a n i s m e s  g a r a n t i s s a n t  
u n e  p lu s  jus te  d i s t r i b u t io n  de  la r i 
chesse p roduite  en t re  les salariés et les 
actionnaires.  Le m arché  du  travail où  
les dem andeurs  d 'em plo i  son t  en  sur
n o m b r e  n e  p e r m e t  p lu s  ce t  a j u s t e 
m e n t .  Les d é t e n t e u r s  d u  ca p i ta l  en  
p r o f i t e n t  p o u r  ra f le r  la m ise .  M ais  

cette évolu tion  n 'est 
p a s  f a ta le .  P o u r  la 
c o n t r e r ,  il f a ü t  u n  
p ro je t  c o n c re t  et  la 
vo lon té  polit ique de 
le réaliser. Dès lors, 
po u rquo i  ne  pas ré
a c tu a l is e r  la v ie ille  
idée de l 'épargne n é 
gociée que  D omaine  
public développa it  il 
y a b i e n t ô t  t r e n t e  
ans .  L 'idée est s im 
ple: il s'agit de faire 
p ro f i t e r  les sa lariés  

de  la p lu s -va lue  créée  p a r  les e n t r e 
prises, ce tte  plus-value qu i se t radu i t  
p a r  la h a u s se  d u  c o u rs  des  a c t io n s .  
C o n c rè te m en t ,  nous  p récon is ions  u n  
fo n d s  sy n d ic a l  de  p la c e m e n t  au  n i 
v e a u  n a t i o n a l ,  c h a r g é  d e  g é re r  ces 
nouveaux  droits  de proprié té  des t ra 
vailleurs.

Par l ' in te rm éd ia ire  de  ce fonds, les 
salariés n e  se verraient pas seu lem ent 
g a ran t i r  u n e  juste par t  de la richesse 
qu 'i ls  c o n t r ib u e n t  à p rodu ire .  Ils ac 
q u e r r a ie n t  u n  d ro i t  de  regard  sur  la 
m arche des entreprises, le d roit  de par
ticiper à la g rande négocia tion  qui dé 
te rm in e  la place respective du travail 
e t  du  capital.  U ne négociation  d o n t  ils 
son t  au jou rd 'hu i  exclus. JD



CONSEIL D'ETAT VAUDOIS

Le post partum 
des électeurs vaudois
Tels les rescapés du Vendée 

Globe, les socialistes avaient 

la mine heureuse de ceux 

qui eurent peur de sombrer 

dans les flots e t les radicaux 

la mine p lu tô t grise en 

voyant leur «victoire» 

usurpée. Les perdants sont 
donc quelque fois gagnants 

quand la victoire est 
inespérée.

Q
ui e û t  c r u  q u 'u n  jour, d an s  ce 
c a n to n ,  la p ré te n t io n  des radi
caux à deux sièges au gouverne
m e n t  sera it con tes tée?  Si nous  

avions pu  penser que l 'élection de Jo 
seph Zisyadis ce p r in tem ps était u n  ac
cident, ou une  illusion d 'op t ique  avec 
effet grossissant sur les nouveaux  rap
por ts  de force p o l i t iq u e  d an s  ce c a n 
ton ,  le b o n  score du  ca n d id a t  Pierre- 
Yves M a i l l a r d  m o n t r e  q u ' o n  p a s se  
n éa n m o in s  de l 'exception  à la t e n d a n 
ce.

Si l 'o n  analyse les résultats par  dis 
trict, ceux-ci ne  révèlent pas forcément 
u n  n e t  virage à gauche ,  qu i  p o u rra i t  
faire basculer le Grand  Conseil lors des 
prochaines élections de 98; ils laissent 
néa n m o in s  entrevoir, sous l 'œil u n  peu 
é b a h i  d u  l a n d e r n e a u  p o l i t i q u e ,  u n  
Vaudois qui ne  se fie plus aux repères 
po li t iques  trad i t io n n e ls .  A travers les 
élections de ce week end  se profile un  
é l e c t o r a t  b e a u c o u p  p lu s  m o u v a n t  
qu 'auparavan t.

Remparts assiégés

Les villes v o te n t  en  partie à gauche, 
mais la te n d a n c e  d ans  les cam pagnes  
d ev ien t  plus floue. Les fiefs partisans 
n e  s o n t  p lu s  des  fo r te re s se s  i m p r e 
nables. L'angoisse devan t l'avenir, l ' in 
s tabili té  cro issan te  du  m o n d e  du  t ra 
vail, ne  to u c h e n t  d o n c  pas seu lem ent 
les villes, mais s ' in s in u e n t  aussi dans  
les campagnes. Ainsi dans le district de 
M oudon  fief de l'UDC, des villages tels 
Peyres-Possens o n t  réservé leurs voix 
au socialiste Maillard ou  se son t abste
nus  (57,9% p our  Maillard, 42,1% pour 
Maurer, mais u n  taux  de participation 
infime). M êm e résultat à Denezy ou à 
Lucens:  m a jo r i t é  p o u r  le so c ia l is te ,  
mais peu de vo tan ts  .

La c o n f i g u r a t i o n  c h a n g e a n t e  de  
l 'é c h iq u ie r  p o l i t iq u e  ob lige  a ins i  les 
pa r t is  à t r a q u e r  l 'é le c to ra t  u rb a in  et 
paysan, avec d 'a u ta n t  plus d 'em presse 
m e n t  qu 'i ls  le se n ten t  s'éloigner, à se 
rapprocher  d 'a u ta n t  plus de la société 
q u ' i ls  so n t  censés rep résen te r  qu 'e l le  
dev ien t  indéchiffrable . R encontrer  les 
c i t o y e n s  e t  les c i t o y e n n e s ,  « ê t re  à 
l 'écoute des préoccupa tions  des gens» 
fut le m o t  d 'o rdre  du  déba t qui opposa 
les candidats,  le seul p rogram m e de la 
rad icale  J a c q u e l in e  M au re r  et la m é 
th o d e  la plus profitable envisagée par

le c a n d id a t  M a il la rd  p o u r  p r é s e n te r  
son p rogram m e et ses idées.

Il est év iden t  que  l 'é lec tora t absen t 
inquiète  plus que l 'électorat m ouvan t.  
C ette  conste l la t ion  éparse et invisible 
tenait  la vedette des com m entaires  de 
la presse. Bien sûr, les candida ts  en  lice 
n 'é ta ien t  pas très co n n u s  de la popu la 
tion  vaudoise, l ' im portance  du  scrutin 
n ' é t a i t  pas  t rè s  b ie n  p e rç u e ,  a u c u n  
en jeu  fédéral n 'ac co m p a g n a i t  la vo ta 
t ion  cantonale.  Mais l 'absenté ism e ré
sulte aussi de la f ragm entation  des al
liances traditionnelles .  La p late-forme 
signée in ex trem is  par  les l ibéraux et 
les radicaux ne  parv ien t pas à occulter 
les am bitions des u ns  et des autres. La 
gourm andise  des libéraux, alléchés par 
l 'affaiblissement du  grand vieux parti, 
leur am bition  d 'occuper deux  sièges au 
g o u v e r n e m e n t  n ' o n t  d 'é g a l e s  q u e  
celles de l 'UDC de retrouver le sien. Le 
c a r a c tè r e  p a r a t o n n e r r e  de  la p l a t e 
forme de l 'En ten te  a ce r ta inem en t  ré
p e rc u té  ses te n s io n s  ju sq u e  d a n s  les 
campagnes, au cœ u r  du can ton .  Q uan t  
aux  socialistes, ils n 'o n t  pas fait leur 
plein de voix, sans dou te  les doutes de 
ce r ta ins  m i l i ta n ts  à par t ic ipe r  à ce tte  
élection o n t  pesé dans  la balance.

Enjeux fiscaux

Reste à savoir si le deuxièm e tour  va 
réve ille r  l ' in té rê t  des V audois  et des. 
Vaudoises. Pierre-Yves Maillard, fort du 
soutien de tou te  la gauche et des éco
logistes, r e c o n d u i t  à l 'u n a n im i té  par  
so n  c o m i t é  c a n t o n a l  va  c o n t i n u e r  
d 'ê tre  le porte-parole du  p rogram m e de 
son parti: entre  autres, la défense de la 
réforme fiscale, la mise en  application 
d 'u n e  nouvelle  péréquation  in te rco m 
m unale,  la révision de la C onstitu t ion ,  
la d im in u t io n  du  tem ps de travail dans 
la fonction  publique. Q u an t  aux radi
caux, ils v o n t  te n te r  de re trouver  les 
voix UDC et surtou t de ne  pas perdre 
celles des libéraux. La cam pagne pour 
la réforme fiscale vient de com m encer; 
la plate-forme des deux  partis de droite 
résis tera-t-elle  ju sq u 'au  2 février aux  
c o u p s  d e  b u t o i r  des  r é f é r e n d a i r e s ?  
Ainsi, un  des mérites de cette élection 
com plém enta ire  sera de faire sortir les 
pa r t is  p o l i t iq u e s  du  bo is  p o u r  q u ' i ls  
d éb a t te n t  d 'u n  en jeu  prim ordial pour  
le can ton : la vo ta tion  du 2 mars sur la 
réforme fiscale. gs



CRISE ÉCONOMIQUE

La relance en 1975 
entre inflation et chômage
Dom aine Public ava it suggéré qu'il serait possible de mettre au centre 
d'un programme de relance la rénovation du vaste parc immobilier, construit 
en pleine surchauffe dans les années 60, arrivé à l'âge de l'entretien lourd.

U
n e  m e s u r e  d e  rénovation  du parc 
im m o b i l i e r  a u r a i t  u n  d o u b le  
effet m u l t ip l ica teu r :  par  la d i 
versité des corps de métier to u 

chés, par  l ' im p o r ta n ce  des investisse
m en ts  mis en  m ouvem en t .  Un lecteur 
nous a rappelé q u 'en  1975 le logem ent 
figura it  en  b o n n e  p lace  d an s  le p ro 
gram m e de relance de l’époque. Raison 
d 'u n  retour en  arrière.

1975: inflation et récession, 
simultanément

La crise de 75 fut brutale, profonde, 
mais conjoncturelle .  Le PIB recula n e t 
te m e n t  (-0,7%), et m ê m e  de m an iè re  
spectaculaire  si l 'o n  calcule en  francs 
c o n s t a n t s ;  -6 ,7 % . L 'e m p lo i  c h u t a :  
2 5 0 0 0 0  postes de travail d isparu ren t .  
Le prem ier  choc  pétrolier avait frappé 
de  p le in  foue t  u n e  é c o n o m ie  en  e x 
pansion débridée. A la différence de la 
s ta g n a t io n  actuelle ,  o n  vivait, en  75, 
s i m u l t a n é m e n t  u n e  i n f l a t i o n  fo r te  
(8%) et u n e  récession. D 'où l ' invention  
d 'u n  m o t  nouveau  pour  caractériser ce 
p h é n o m è n e :  la s ta g f la t io n .  Les p o u 
voirs publics d ev a ie n t  d o n c  se ba t tre  
sur deux  fronts: con tre  le renchérisse
m e n t  et p o u r  l 'e m p lo i .  En re v a n c h e

Effet multiplicateur 
de l à  20

E n  1975, l a  C onfédération  enga 
ge 70 m ill ions  d an s  la rén o v a 

t io n  de  logem ents .  Il s 'ag it  av a n t  
to u t  de restaurer le parc qui n 'a  pas 
a t te in t  le s tandard  de confort deve
n u  c o u r a n t  à  c e t t e  é p o q u e .  En 
jouan t  sur les prêts  p ou r  plus de la 
m oitié  de la som m e mise à disposi
t ion , sur le c a u t io n n e m e n t  et sur le 
su b v e n t io n n e m en t ,  u n  v o lum e de 
cons truc tion  de  260 m illions fut li
béré. Soit p resque  4 fois le crédit  
fédéral engagé.  Mais si l 'o n  t i e n t  
c o m p t e  s e u l e m e n t  d e  la  m is e  à 
fonds  pe rd u  de  la C onfédé ra t ion ,  
l'effet m ultip lica teur est de 1 à 20.

d eu x  p a ra m è t re s  in t e r v e n a ie n t  de  la 
m ê m e  m a n i è r e  q u ' a u j o u r d ' h u i :  u n  
f ranc  suisse t ro p  fort e t  des f inances  
publiques en  mal d 'assainissement.

Une intervention acceptée 
à l'unanimité

Ce qui p eu t  nous  intéresser au jo u r 
d 'h u i ,  c 'est  la m a n iè re  d o n t  la classe 
p o l i t iq u e  réagit alors. Elle le fit avec 
p rom pti tude .  Q u 'o n  en  juge par  cette 
chronologie!

Mi-avril 75: accord  en t re  les p a r te 
naires sociaux.

30 avril 75: Message du  Conseil fédé
ral relatif à des mesures visant à co m 
bat tre  le f léch issem ent de l 'em plo i  et 
des revenus

Ju in  75: adop t ion  du message par les 
deux Cham bres

Le p r o g r a m m e  m is  s u r  p ie d  e s t  
s im ple. La C o n féd é ra t io n ,  m algré  ses 
déficits lourds, engage, avec les régies 
fédéra les ,  2 0 0  m i l l io n s  d ' in v e s t i s s e 
m en ts  supplémentaires; en  partenaria t 
a v e c  les c a n t o n s  e t  c o m m u n e s :  
600 millions; en  faveur du logem ent: 
70 m illions p o u v an t  générer 260 m il 
l i o n s 1 de t rav a u x .  Le t o u t  re p ré se n te  
1,1 milliard, soit le v ing t ièm e du  vo lu 
me de construc tion  annuel.

Ce qui frappe, ou tre  la rapidité de la 
décision, c 'est l 'u n an im ité  de la classe 
p o l i t iq u e .  Les p lu s  e x t rê m e s  (M ure t  
pour  le Parti du  travail ou  certains ra
d icaux libéraux) d o u te n t  de l'efficacité 
des mesures. Mais ils pensen t,  selon la 
f o r m u l e  d u  B u lle tin  p a tro n a l  d e  
l 'époque, que cela sou tiendra  au m oins  
le m oral si ce n 'es t  l 'économ ie.  Le titre 
du  Message: c o m b a t t r e  «le f léch isse 
m e n t  des revenus» n 'e s t  pas remis en  
cause. S ch w arze n b ac h  q u i  in te rv ie n t  
lo n g u e m en t  dans le débat ne  t ien t  pas, 
c o n t ra i r e m e n t  à Blocher a u jo u rd 'h u i ,  
u n  discours de  libéralisme p u r  et dur. 
Au contra ire ,  il d e m a n d e  u n e  p ro tec 
tion  pour  les locataires des logem ents  
r é n o v é s  c o n t r e  des  h a u s s e s  o u  des  
congédiem ents .  Le Fribourgeois Dreyer 
ré fu te  d ' u n e  fo rm u le  s im p le  les c r i 
tiques libérales, tenues  par  des te n an ts

et aboutissants d 'u n e  Suisse si cartelli- 
sée: «Il y a b e a u c o u p  de  gens  p a rm i 
nous  qui son t  libéraux au n o m  de leurs 
p rincipes et dirigistes au n o m  de leur 
intérêt». Mais en fin de com pte,  ce qui 
im pressionne, c'est l 'u n an im ité  des v o 
tan ts  dans  les deux  Chambres. Rapidi
té et décision.

A u jo u r d 'h u i ,  o ù  les p r o b lè m e s  ne  
so n t  pas iden t iques ,  il y a u n  accord 
assez large pour  souhaite r  u n e  relance 
corrigeant, au moins, l 'aspect co n jonc 
turel de la crise. U n so m m et social a eu 
lieu av a n t  Noël. D e lam uraz  consu lte ,  
ce mois, les can tons.  La suite révélera- 
t-elle le m êm e tem po , la m êm e déter 
m in a t io n ,  la m ê m e  u n a n i m i t é  q u 'e n  
1975? Ce serait p o u r ta n t  la con d i t io n  
d 'u n  succès psychologique et peut-être 
économ ique . ag

Jadis Fenfance
v a n t  l e  XIXe siècle, le sen ti 
m e n t  de  l 'e n f a n c e  es t t o u t  

au tre  q u 'a u jo u rd 'h u i .  La maladie, 
la m o r t  fréquen te ,  la précarité  de 
la s i tuation  matérielle ainsi que la 
m a n iè r e  d ' a p p r é h e n d e r  les r a p 
ports sociaux fo n t  q u 'o n  d o n n e  u n  
t r a i t e m e n t  t o u t  à fa i t  é t o n n a n t ,  
p o u r  les y eu x  d 'a u jo u r d 'h u i ,  aux  
enfan ts  «malheureux».

La p ra t iq u e  de  l 'ex p o s i t io n  p u 
blique, de la mise aux  enchères  des 
p a u v re s  ( e n f a n ts  a b a n d o n n é s  et 
vieillards) d ans  les c o m m u n e s  est 
e n c o r e  c o u r a n t e  a u  XIXe siècle. 
Selon l 'en q u ê te  sur le paupér ism e 
dans  le c a n to n  de Vaud de 1840, 
les e n fa n ts  assistés s o n t  m is  aux  
enchères  d an s  175 c o m m u n e s  du  
ca n ton .  C'est à la pe rsonne  qui en  
d e m a n d e  le m o in d re  prix  de p e n 
s ion  (ad ju d ica t io n  au  rabais) que  
l 'e n fa n t  ou  le vieillard est confié. 
La p r a t i q u e  a s u b s i s t é  j u s q u 'a u  
déb u t  de  ce siècle.»
Jean-Pierre Tabin, Bénévolat et Etat 
social, EESP, Lausanne, 1996



COUTS DE LA SANTE

Il n'est nul besoin 
de tirer sur les vieux
Il fau t décidément se méfier 

des idées reçues: 
le parallélisme entre 

le vieillissement de la 

population et les coûts de 

la santé se révèle infondé. 
Démonstration.

I
l  e s t  c o u r a n t  de m ettre  en  relation 
le vieillissement de la popu la tion  et 
l 'explosion des coûts de la santé. A 
l'analyse, l 'équa tion  se révèle p o u r 

ta n t  fausse, c o m m e le m o n t re n t  deux  
che rcheu rs  de l 'U n ivers i té  de  Zurich, 
dans  le cadre d 'u n  p ro g ra m m e de re 
cherche sur le vieillissement.

Tout d 'abord ,  deux  faits qui ne  prê 
te n t  pas à con tes ta t ion .  Avec l'âge, le 
c o û t  des so ins  m é d ica u x  croît . Selon 
les statistiques d 'u n e  grande caisse-ma
ladie suisse, en  1993 le coût m oyen  a n 
nuel pour  u n  octogénaire  se m o n ta i t  à 
4 000  f rancs  e n v i ro n  c o n t r e  près de 
800  francs p o u r  u n e  p e r so n n e  de 30 
ans .  Vu le recu l de  la n a t a l i t é  et  en 
l 'absence  d 'u n e  forte im m ig ra t ion ,  la 
part de la popu la tion  âgée va au g m en 
ter.

Un impact marginal 
sur le coût total de la santé

Mais il faut veiller à ne  pas tirer des 
c o n c lu s i o n s  h â t iv e s  à p a r t i r  de  ces 
d e u x  c o n s t a t s .  Les p r é v i s io n s  i n d i 
q u e n t  que, p o u r  les p e rso n n e s  de  80 
ans et plus, les coûts de la santé v o n t  
p lus  q u e  double r .  Mais c o m m e  ce tte  
ca tégorie  de p a t ie n ts  reste peu  n o m 
breuse com parée à la popu la tion  to ta 
le, ces c o û ts  n ' a u r o n t  q u 'u n  im p a c t  
m arginal sur le coût total de la santé.

Par ai lleurs u n e  ana ly se  s ta t is t iq u e  
détaillée m o n t re  que l'âge n 'es t pas un  
f a c te u r  e x p l i c a t i f  d u  c o û t  m é d ic a l ,

ASSURANCE-MALADIE

mais bien  la p roxim ité  du décès, quel 
que soit l'âge du patient.  Or le vieillis
sem en t de la popu la tion  ne  va pas p ro 
v oquer  une  a u g m en ta t io n  du n o m b re  
des décès, il va reculer l 'échéance u lt i
me.

En d 'a u t r e s  te rm es ,  d ' ic i  t r e n t e  ou 
q u a r a n te  ans ,  il es t p r o b a b le  q u e  la 
plus grande  p ro po rt ion  des personnes 
en  fin de vie se trouvera parmi les n o 
n ag é n a i re s  et p lu s  p a rm i  les o c to g é 
naires.

Chercher ailleurs les raisons 
de la dérive financière

Ces précisions ne  so n t  pas sans im 
portance pour la polit ique de la santé.
Si le vieillissement de la popu la tion  ne 
c o n d u i t  pas à u n e  a u g m e n ta t io n  des 
c o û t s  m é d i c a u x ,  il f a u t  c h e r c h e r  
ailleurs les raisons de la dérive f in an 
cière du  sys tèm e de san té .  Parmi des 
f a c te u r s  q u i  s o n t  e u x  m a î t r i s a b le s ,  
c o m m e  les d é f a i l l a n c e s  des  m é c a 
n ism es de régula tion  du  secteur de la 
san té ,  la p o s i t io n  d o m i n a n te  de cer 
ta ins  acteurs, l 'absence d ' inc i ta t ions  à 
u n  c o m p o r te m e n t  m o ins  d ispend ieux  
en matière de soins. jd

L'étude a été effectuée par Peter Zwei
fel, p ro fe sseu r  d 'é c o n o m ie  e t  S tefan  
Felder,  p r iv a t - d o c e n t ,  t o u s  d e u x  de 
l 'Université de Zurich. Elle va paraître 
sous  p eu  au x  é d i t io n s  Paul H a u p t  à 
Berne.

Pour des franchises liées au 
revenu et des cotisations égales

L
e  p a r t i  s o c i a l i s t e  a repris la proposi
t i o n  d é f e n d u e  p a r  DP  d e  l ier  la 
franchise au revenu. Bref rappel de 

la justification de cette réforme.
• L'assurance maladie a pour  b u t  de 

p r o t é g e r  c h a c u n  c o n t r e  les c o n s é 
q u e n c e s  é c o n o m iq u e s  lo u rd e s  de  la 
maladie.

• S e lo n  so n  r e v e n u ,  c h a c u n  p e u t  
p rendre  à sa charge les premiers coûts 
sans être déstabilisé dans son tra in  de 
vie. La franchise  do it  être  faible pour  
les bas  revenus ,  r e la t iv e m e n t  élevée,

par  exe m p le  1 2 0 0 -1 5 0 0  francs, p o u r  
les hau ts  revenus.

• La liberté de franchise en t ra îne  au 
jo u r d 'h u i  u n  ab a isse m e n t  des co t isa 
t ions ;  elle favorise les m i l ie u x  aisés; 
elle est antisociale.

• U ne  franchise  p ro p o r t io n n e l le  au 
revenu devrait correspondre à u n e  co 
tisation  égale p ou r  tous.

U n e  te lle  so lu t io n  sera it équ i tab le ,  
sans être spoliatrice. Elle a été p résen
tée au Conseil nat ional  par Franco Ca
valli, sous forme de postulat.  ag



SANTÉ

Le chômage : plutôt stress 
ou plutôt challenge ?
Le chômage m et la santé en danger; d'une part, la perte de revenu oblige à 
abandonner des soins (dentaires, par  exemple), d'autre part, e t c'est plus  
grave, la perte d'emploi est perçue et traitée comme invalidante. Il fau t à la 
fois mieux prendre en charge les problèmes de santé des chômeurs e t se 
demander si l'on ne médicalise pas un problème social.

L
é I n s t i t u t  u n i v e r s i t a i r e  d e  médeci- 
/  ne sociale et préventive de Lau

s a n n e  a r a s s e m b lé  d a n s  u n e  
revue des études po r tan t  sur la 

san té  des chôm eurs ,  rendue  pub lique  
dans le Journal de Genève (JdG, 14.1.97). 
En effet, to u s  les m a u x  qu i p e u v e n t  
nous affecter trouven t  u n  terrain fertile 
dans la popu la tion  des chôm eurs .  Aug
m e n ta t io n  de  la fréquence  des m a la 
dies chroniques,  ulcères, troubles psy
ch iques ,  d ép ress ion ,  suic ide , bref, le 
taux  de m orta lité  est plus élevé parmi 
les ch ô m eu rs  que  d an s  la p o p u la t io n  
générale; u n e  é tude  ita lienne (portan t  
sur les années 1981-1985) fait é ta t d ’un  
taux de m orta lité  parm i les chôm eurs  
m ascu l ins  deux  fois supérieu r  à celui 
du  reste  de  la p o p u la t io n .  Trois fois 
plus de maladies chroniques, durée des 
ulcères m ultipliée par dix, voilà encore 
des effets de la perte d 'emploi.

Mais to u t  cela à vra i d ire  n e  n o u s  
s u r p r e n d  g u è re ,  e t  a p p a r a î t  c o m m e  
u n e  i l l u s t r a t i o n  s u p p l é m e n t a i r e  d u

cons ta t  que ces recherches son t u n  ef
fo r t  c o û t e u x  p o u r  i l l u s t r e r  l ' a d a g e  
« m ieu x  v a u t  ê t re  r ich e  e t  en  b o n n e  
santé que pauvre et malade».

Moins de meurtres 
et mortalité inférieure

En réalité, il n 'e n  est rien, car le jour 
m êm e où  le ]dG répercutait l 'étude, pa 
r a i s s a i t  -  p a r  a g e n c e  R e u te r  i n t e r 
posée -  u n e  é tude  am éricaine  aux  ré
sultats paradoxaux. L'étude de C hris to 
p h e r  R uhm , professeur d 'é c o n o m ie  à 
l 'U n i v e r s i t é  d e  C a r o l i n e  d u  N o rd ,  
G re e n sb o ro ,  q u i  r a s se m b le  des d o n 
nées américaines de 1972 à 1991, sug
gère que,  p o u r  c h a q u e  m o n t é e  d 'u n  
p o in t  du  taux  de chôm age, celui de la 
m orta l i té  to ta le  est réduit  d 'u n  dem i-  
point ,  l ' im pact le plus fort é tan t  sur les 
i n d i v id u s  je u n e s  (20 -44  an s ) ,  o ù  la 
m orta l i té  est abaissée de 1,3%. L'aug
m e n ta t io n  du chôm age  réduit en  parti 
c u l ie r  les m e u r t re s ,  les a c c id e n ts  de 
v o i tu re ,  les a f fec t io n s  d u  foie (!), e t  
d a n s  u n e  m o i n d r e  m e s u re  les a f fec 
t ions cardiaques et les cancers. L'excep
t ion  -  re jo ignant par là les d onnées  de 
l ' é t u d e  v a u d o i s e  -  c ' e s t  le s u ic id e ,  
p u is q u e  c h a q u e  a u g m e n t a t i o n  d 'u n  
p o in t  d u  c h ô m a g e  fait  a u g m e n te r  le 
taux  de suicide de 0.7 po in t .  Le c h ô 
m a g e  se m b le  d o n n e r  a u x  in d iv id u s  
plus de tem ps pour  des exercices p h y 
siques et pour  préparer de b ons  repas. 
Ceux qui pe rd e n t  u n  pe t i t  boulot ,  où  
l 'em ployeur ne  fourn it  pas d 'assurance 
maladie, d e v ien n e n t  éligibles pour  M e
dicaid (l 'assurance m aladie fédérale) et 
p eu v en t  recourir de nouveau  aux  m é 
decins. En bref, u n e  récession e s t  u n  
adaptative challenge, u n  défi p o u r  les 
gens à s 'adapter  à de nouvelles cond i
tions.

Optimisme américain 
et morosité helvétique

O n  p e u t  ê tre  te n té  de  ren v o y er  les 
deux  études dos à dos: il n 'y  a pas de

relation claire en tre  chôm age et santé. 
O u faire p encher  la balance en  faveur 
de la p rem ière ,  qu i  es t u n e  c o m p i la 
t i o n  (c r i t ique ,  e sp érons- le )  de  n o m 
b reu se s  é tu d e s  a l l a n t  d a n s  le m ê m e  
sens et qui ne  s 'en  t ien t  pas qu 'au  taux  
de m orta l i té :  oui,  le c h ô m a g e  m e t  la 
s a n té  e n  dan g e r .  O u  a d m e t t r e  p a r a 
d o x a le m e n t  q ue  les deux  é tudes  son t  
«vraies» en  m êm e temps; elle reflètent 
l ' o p t im is m e  v iscéra l  a m é r ic a in  et la 
m orosité  helvétique; chez nous, le c h ô 
m eur  est classé, par  lui et par  la société, 
d a n s  les m a l  p o r ta n t s .  D 'ap rès  Je an -  
Marc Fischer, p sychiatre  à G enève es
s a y a n t  d ' e x p l i q u e r  l ' e x p l o s i o n  des  
c o n s u l ta t io n s  p sy c h ia t r iq u e s  d a n s  le 
c a n to n  (JdG 20 .1 .97) ,  il y a u n  effet 
t a c h e  d 'h u i le :  ceux  q u i  p e r d e n t  leu r  
e m p l o i ,  c e u x  q u i  c r a i g n e n t  d e  le 
perdre, les proches de personnes en  si
tu a t io n  précaire et m êm e ceux qui o n t  
échappé au licenciement, tous ceux-là 
c ré e n t  u n e  c l ien tè le  d 'a n x ie u x  e t  de 
stressés perm anen ts .

Les échecs du politique 
et le médical

O n  v o i t  a p p a r a î t r e  le « s y n d r o m e  
d o u lo u r e u x  so m a to fo rm è  pers is tan t»
-  douleur  persistante, ubiquitaire, p ro 
longée, ac co m p ag n é e  d 'u n  s e n t im e n t  
de détresse  -  qu i a déjà  en v o y é  p lu 
sieurs milliers de Suisses à l 'Assurance 
Invalidité (JdG 17.1.97). Entre 1982 et 
1996, le n o m b re  de personnes bénéfi
c i a n t  d 'u n e  r e n te  AI a a u g m e n té  de  
60% et u n  gros tiers des m aladies inva
lidantes o n t  des causes psychiatriques. 
La mise à l'AI n 'est-elle pas u n e  solu
tion  de facilité? O n  c o n tra in t  des in d i 
v id u s  à e n d o s s e r  u n  d ia g n o s t ic  p sy 
ch ia tr ique -  m ê m e  vague -  pou r  qu'ils 
p u is sen t  c o n t in u e r  à o b te n ir  des res
sou rces  f in a n c iè re s ;  le p o l i t iq u e  d é 
charge sur le m édical ses échecs, échec 
du  trava il  p o u r  tous,  de  la réd u c t io n  
du tem ps de travail, de son réam énage
m e n t ,  e t  échec  de  la prise e n  charge  
«dans la dignité» des chôm eurs .  ge
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COURRIER

Manipulation génétique

Les débats sur le génie géné
tique ne sont pas clos. Une 

occasion offerte par un lec
te u r  pour reven ir  sur une 

conférence donnée par le Dr 

Weissmann, un des grands 

généticiens de Suisse.

V
e n d r e d i  2 2 .1 1 .9 6 ,  UNI 2, G enève,  
1 8h 30. L'auditoire Jean Piaget est 
comble. Le modérateur ouvre le der

nier des cinq col loques  VIE + LONGÉ
VITÉ. Il présente le sujet du jour «Les ma
ladies à prions» et donne la parole au Dr 
Weissmann, un des grands généticiens  
de Suisse.

Outil idéal  pour  la recherche

Pour pouvoir traiter le sujet scienti
f ique sans arrière-pensée, le Dr. Weiss- 
mann liquide d'emblée la question poli
tique. Il ne comprend pas l'initiative de 
la Protection génétique, m êm e s'il admet  
q u e  les pouvoirs  du g é n ie  g é n é t iq u e  
puissent faire peur à la population. Il sou
haite ardemment que l'initiative soit re
fusée. Les animaux transgéniques sont  
l'outil idéal de la recherche scientifique. 
Les interdire revient presque à interdire 
la recherche. Ce qui signifierait selon lui 
la fuite des cerveaux, la délocalisation  
des laboratoires, une catastrophe scienti
fique et économique pour le pays.

Après cette  entrée de militant poli
tique, il retrouve la probité et la sobriété 
scientifiques pour développer son sujet. 
Weissmann raconte com m en t  ses colla
borateurs et  lui on t  d o n n é  jour à une  
souris transgénique dépourvue du gène  
du prion, et donc de prions. Elle leur a 
déjà appris deux choses: a) bien qu'in
complète ,  elle a une santé magnifique,  
b) la réinoculation de gènes  du prion la 
rend d'autant plus fragile et malade que  
ces g èn es  sont nom breux (mais, à ma 
souvenance ,  Weissmann n'a pas dit la 
c a u s e  d e  c e s  trou b le s :  pr ion s  sa ins ,  
prions malades ou autre cause ? (...)

H abile té  du v ivant

Dans cette causerie, j'ai été sensible à 
l'honnêteté du savant, qui s'est refusé à 
faire miroiter d es  miracles, mais a au 
contraire souligné que la recherche ne 
conduisait qu'à des hypothèses, jamais à 
des certitudes. S'il n'a pas rappelé à quel 
p o in t  il e s t  h asard eux  d 'ex trapo ler  à 
l'homme les résultats obtenus sur la sou
ris (non naturelle par-dessus le marché), 
il a par contre insisté sur les redondances  
d es  sy s tèm es  vivants. L'absence d'un  
g èn e  peut souvent être com pensée  par 
l'alliance de plusieurs gènes qui reconsti
tuent des mécanismes de substitution, si 
bien que le fait expérimental et son ex
plication restent toujours sujet à caution.

On voit le résultat, mais on ne sait pas 
par quelle voie il fut atteint. (...)

Ceci dit, le Dr. Weissmann espère que 
sa souris transgénique facilitera l'étude ei 
le d éve lopp em en t  non pas de vaccins 
mais de médicaments suppresseurs qu 
inhiberaient la multiplication des prion: 
ou leur transformaion de prion sain er 
prion pathogène. Peut-être pourrait-elle 
faciliter aussi la création de tests de dé 
pistage qui, selon Weissmann, ne seron 
jamais fiables à 100%.(...)

lürg Barblan, Lutr

(Re)Lus
De  n o s  j o u r s ,  la plus petite  e th 

nie ,  ex istante  o u  disparue,  est 
répertoriée. Mais l'Autre s'est d i 
v e r s i f i é ,  c ' e s t  a u ss i  le  v i e u x ,  le  
jeune,  le fou ,  le drogué,  l ' h o m o 
sexuel , le vo is in . . .  à tel po in t  que  
n o u s  d e v e n o n s  o u  d e v i e n d r o n s  
tous des Autres, au m o in s  à tem ps  
partiel.

Il est  alors im p o r ta n t  de  se re
tourner sur le m o m e n t  o ù  le pied  
se pose  sur un  rivage in co n n u  peu
plé d'êtres radicalement étranges.

T o d o r o v  se p o se  d ' é t o n n a n t e s  
questions:

-  C o m m e n t  C hristophe C o lom b  
faisait-il la différence entre un  In
dien  et un  perroquet?

-  M octezum a aurait-il été vaincu  
par Cortés s'il avait été permis aux  
Aztèques de mentir?

-  Le christ ianisme, rel ig ion uni- 
versaliste d o n c  intolérante, n'était- 
il pas u n e  arme aussi redoutable  

que les fusils?
T o d o r o v  d é f i n i t  l e s  t y p e s  de 

co m m u n ica t io n  des Indiens et de; 
Occidentaux.  Les premiers favori  
sent l 'échange avec le m onde;  le: 
s e c o n d s  ce lu i  entre  les h o m m e s  
C onc lu s ion :  les d eu x  so n t  n éces  
saires; et ce que l'on gagne sur ur 
plan, o n  le perd sur un autre.

R e d é c o u v r a n t  les d é c o u v e r te s  
l'auteur n o u s  ex p o se  au fon d  «o  
qui risque de se produire si l'on n 
réussit pas à découvrir l'autre», q 
T zv e ta n  T odorov ,  La conquête ci 
l'Am érique, la question de l'autrt 
Seuil, 1982, 278  p.



PARITÉ HOMMES-FEMMES

Femmes dans les conseils législatifs

De Paris au pays de Vaud, une même proposition pour introduire la parité

E
n  S u è d e ,  43% des sièges de l 'Assem
blée nat ionale  son t occupés par des 
femmes. En France, 5,5%. A défaut 

d 'u n e  parité  inscrite dans  les faits, la 
France s'est dotée d 'u n  Observatoire de 
la parité qui ne  peu t qu'«observer» que 
la France est de rn iè re  sur la liste des 
statistiques européennes, m êm e derriè
re les pays m éditerranéens.

Au n o m  de l'Observatoire, Gisèle Ha- 
limi a déposé un  rapport qui mérite a t 
ten tion .  Elle clarifie d 'abo rd  la te rm i
nologie. Les quotas, d o n t  le pour-cent 
a toujours u n  côté arbitraire, peuven t 
être le fait des partis poli tiques; ils sont 
u n  des é l é m e n t s  de  la c o m p o s i t i o n  
d 'u n e  liste. O n voit mal en conséquen 
ce c o m m e n t  le législateur pourra it  les 
imposer. En revanche, la parité est une 
no t ion  claire qui s 'appuie sur cette évi
d ence  que  la société, d o n t  les p a r le 
m ents  do iven t être le reflet, est co m p o 
sée à parité d 'h o m m e s  et de femmes. 
Les com m u n es  qui connaissen t la par 
ticipation de tous les citoyens dans les

ASSURANCE MALADIE

L a  l o i  s u r  l'assurance m aladie a eu yn  
mérite essentiel: ce ne  son t plus les 

caisses-maladie qui to u c h e n t  les sub 
vent ions fédérales, mais les individus. 
La C o n féd é ra t io n  verse ainsi les sub 
sides pour les personnes à revenu m o 
des te  aux  c a n to n s  qu i red is t r ib u e  la 
som m e. Le pro  rata est calculé par la 
C onfédé ra tion  et d é te rm in é  par  deux 
critères: le facteur de richesse du ca n 
ton  et pour 97 l 'indice des primes can 
tonales. Plus la so m m e allouée par la 
C o n f é d é r a t io n  est u t i l isée  et p lu s  la 
part can tona le  est élevée. La subsidiari
té dans  la prise en charge des primes 
pour les personnes à revenu m odeste  a 
poussé certains can tons  à l'avarice. Des 
can tons  alémaniques, tels Zurich n 'o n t  
u t i l isé  q u e  le 50%  de  l 'a r g e n t  de  la 
Confédération . Pour 1996, celle-ci a pu 
ainsi économ iser  468 millions.

Cette situation  avait poussé Christ ia 
ne Brunner, conseil lère aux Etats, à in 
terpeller le gouvernem en t  sur les aber
rations que suscitait la mise en  applica-

conseils (conseil général chez les vau- 
dois) p ra tiquen t na tu re llem en t la pari
té. Les L andsgem einde so n t  devenues 
p a r i ta ires .  Les p a r le m e n ts  d e v r a ie n t  
d o n c  être constitués, selon la m êm e lo
g iq u e ,  à p a r i t é  d ' h o m m e s  e t  de  
femmes.

O n  rappellera la p roposition  de Do
maine Public: lès c itoyens (hom m es  et 
f e m m e s  c o n f o n d u s  en  t a n t  q u 'é l e c 
teurs) élisent dans la concu rrence  d é 
m o c ra t iq u e  les h o m m es ,  à pa r t i r  des 
listes h o m m e s  et les femmes, à partir  
des listes femmes. Le n o m b re  de sièges 
à rep o u rv o ir  est de 50%  h o m m e s  et 
50% femmes.

C e t te  p ro p o s i t io n ,  va lab le  u n i q u e 
m e n t  pour les parlements, est la seule 
qui puisse être c o n s t i tu t io n n e l le m e n t  
fondée. C'est la conclus ion  à laquelle 
est arrivée Gisèle Halimi d an s  le rap 
port remis à Alain Juppé.

Espérons que ce dé tour  par Paris at ti 
rera l 'a t te n t io n  sur  la p ro p o s i t io n  de 
D om aine public. U n  c a n to n  a u ra i t  la

t ion  de la loi. Elle avait alors proposé 
q u e  cet a rg e n t  so it  d is t r ib u é  au x  fa 
milles avec enfan ts  qui subissaient d u 
r e m e n t  l ' a u g m e n t a t i o n  des  p r im e s  
d 'assurance maladie. Mais la C onfédé
ration avait alors répondu  que l 'appli
cation  ciblée de la loi n 'é ta i t  pas pos
sible et qu 'e l le  n 'av a i t  pas le pouvo ir  
d 'obliger les can tons  à utiliser la totali 
té des subsides fédéraux.

U n e  s o lu t io n  s e m b le  a u j o u r d 'h u i  
possib le .  En effet la c o m m is s io n  du 
C onse i l  n a t io n a l  e m b o î te  le pas des 
syndicats  et reprend  ses p ropositions.  
Elle exige le versem ent de ces subsides 
fédéraux n o n  utilisés à tous les assurés 
via les caisses-maladie. D ans l ' in té rê t  
de ces derniers, la com m iss ion  du  N a
tional propose au Parlem ent de recou
rir au principe de l'arrosoir: obliger les 
caisses à com pter  les 468 millions, soit 
70 fr. par assurés dans le m o n ta n t  des 
primes.

Cette  so lu t ion  à portée de m a in  ré
jouirait to u t  le m onde . gs

c o m p é t e n c e  d e  l ' e x p é r i m e n t e r .  La 
C o n s t i tu t io n  vaudoise va être  révisée. 
Ce serait l 'occasion de faire ce tte  «ré
volution» qui innove  dans la clarté et 
la logique. ag

En coulisses
Du r e  s e m a i n e  p o u r  G ertrud  Eris- 

m a n n ,  d 'o rd in a i r e  efficace et 
i m p e r t u r b a b l e  p o r t e - p a r o l e  de  
l 'UBS: d e u x  jo u r s  a p r è s  a v o i r  
avoué pu b liq u em e n t  c o m m e n t  u n  
vigile était devenu  u n  héros en  fai
s a n t  les corbe il les  à p a p ie r  de  la 
b a n q u e ,  elle  d o i t  c o n f i r m e r  q u e  
l'UBS perd son troisième A au clas
s e m e n t  d e  l ' a g e n c e  S t a n d a r d  & 
P o o r 's ,  p o u r  c a u s e  de  m o i n d r e  
qualité des débiteurs sur le m arché 
suisse. Au soulagem ent des ac tion 
na ires ,  ce la  n e  d e v ra i t  pas  avo ir  
d 'in fluence sur les cours en  bourse.

La  m ê m e  a g e n c e  S & P classe aussi 
les pays d 'après leur solvabilité. 

Deux ans après la crise f inancière 
du Mexique, l 'Amérique la tine re
v ien t  aux points.  Les investisseurs 
q u i  g a r d e n t  u n  c e r t a in  g o û t  d u  
r i s q u e  p e u v e n t  d é s o r m a i s  fa ire  
quelques p lacem ents  spéculatifs au 
Chili, en  Argentine et au  Brésil, où  
l 'inflat ion  .est désormais maîtrisée, 
avec de n o m b reu x  prix de détail à 
la baisse. Les p lus g ran d es  e n t r e 
prises de no tre  pays, t r ad i t ionne l 
le m e n t  tro is ièm e plus gros inves
tisseu r  é t ra n g e r  au  Brésil, v o ie n t  
leur fidélité récompensée.

E n  s a  q u a l i t é  d e  p r é s i d e n t  de  
l ' im p o r t a n t  g ro u p e  p a r l e m e n 

taire p ou r  le tourism e et les t rans 
ports, le conseiller na t ional  Dume- 
n i  C o lu m b e rg  (PDC/GR) c o m p te  
b ien  e m m en e r  la t roupe  habituelle 
des d é p u té s -v o y a g e u rs  p o u r  leu r  
c o u r s e  a n n u e l l e . . .  e n  C o r é e .  Il 
s'agit de voir  «le pays du  b o n d  en 
a v a n t» ,  e n  v i s i t a n t  n o t a m m e n t  
« l 'u s i n e  u l t r a m o d e r n e  d e  la 
cons truc tion  au tom ob ile  H yundai 
et  u n  c h a n t ie r  naval de  la m ê m e  
entreprise». D'ici le 7 mai, l 'ordre 
devrait régner à nouveau  à Pusan.

L'arrosoir et les jardiniers



NOTE DE LECTURE

Alberto Nessi, lyrique engagé
Alberto Nessi, poète  

tessinois, voit son livre II 
colore della malva réédité 

dans une présentation  

bilingue français-italien. Le 

poète, qui aime l'ombre de 

l'été e t ses songes souriants 

décrit le monde des vaincus, 

des marginaux, des exclus. 
Par la beauté de ses textes, 

il réhabilite l'ordinaire.

G
r â c e  à  u n e  t r a d u c t io n  récen te ,  
les lec teu rs  f r a n c o p h o n e s  o n t  
désormais accès à l 'œ uvre  d 'u n  
des plus grands poètes et ch ro 

n iqueu rs  tessinois con tem pora in s ,  Al
b e r to  Nessi.  II colore della m alva  est 
paru  à Bellinzone, chez l’éditeur Casa
g r a n d e ,  e n  1 9 92 .  Les é d i t i o n s  E m 
preintes consacren t au jou rd 'hu i  le tro i
s i è m e  v o l u m e  d e  l e u r  c o l l e c t i o n  
«Poche Poésie» à une  édition  bilingue 
de ce recueil. Deux traducteurs recon 
nus, Ch. Viredaz (traducteur des proses 
de Nessi, Terra M atta  et Le Train du soir) 
et Jean-Baptiste Para (rédacteur en  chef 
ad jo in t  de la revue française Europe) se 
son t associés pou r  rendre -  avec liberté 
et sensibilité -  le to n  étrange et com m e 
brisé du  tex te  italien. U n préface très 
d o c u m e n t é e  d u  p r o f e s s e u r  J e a n -  
J a c q u e s  M a r c h a n d  s i t u e  d a n s  le u r  
contex te  les écrits de Nessi.

Des vies minuscules

Le to n  du  recueil  est d o n n é  par  le 
langage familier et imagé, en  ap p a ren 
ce ban a l  m ais  r iche  de  d é to u rs  et de 
symboles. Triviale parfois, cette parole 
l'est, mais de m a n iè re  délibérée, afin 
de  ro m p re  avec l ' id é a l i sm e  de to u te  
poésie ab a n d o n n ée  à ses propres excès 
lyriques. Ainsi, dans  la section  in t i tu 
lée «Gens d'ici» (Gente di paese), Alber
to  Nessi donne-t-il  f ictivem ent la paro 
le a u x  exc lus ,  v ie i l l a rd s  es seu lés  ou 
ivrognes en  perpétuel m onologue,  vies 
minuscules d 'u n e  province égarée. Peu 
à peu apparaît une  force de résistance 
in c a r n é e ,  c o n t r e  le m o n d e ,  p a r  ces 
gens de peu. A travers leurs existences, 
plaintes, regrets ou  petits plaisirs dans 
le naufrage ,  la c ru a u té  du  m o n d e  se 
fait  jour, p re sq u e  a n é a n t i e  to u te fo is  
par les signes ténus  d 'u n e  n a tu re  répa
ratrice. L 'infra-ordinaire appara ît  sous 
l 'o rd inaire  et le réhabilite. La toile de 
fond, c'est la mort,  d o n t  le m auve est 
la couleur.

A l 'instar de Pasolini auquel sa poé
sie p o u r ra i t  l’ap pa ren te r ,  Nessi d éve 
loppe tou te  sa force dans  le poèm e nar 
ratif qui m e t en  scène sans ambages les 
circonstances de la vie. Et cela, con tra i 
rem e n t  à tou te  u n e  poésie bourgeoise 
aux  m otifs  c h a r m a n ts  et u ltra-codés, 
sa n s  e n  m a s q u e r  les d im e n s io n s  du  
con f l i t ,  de  la do u leu r ,  de  l ' in ju s t ice .  
Toujours engagé dans u n  com bat  insé

p a ra b lem en t  po li t ique et poétique,  ce 
«je» anxieux -  que la confiance n 'a  pas 
to u t  à fait a b a n d o n n é ,  m algré  to u t  -  
fait face à l' inévitable:

«(...) Les hau ts-par leu rs  r é p a n d ro n t  
leurs m e n s o n g e s /m a i s  je n 'éc o u te ra i  
que  les m o ts  des o r v e t s / d a n s  les p a 
rages où vena ien t  se n ic h e r /c e u x  que 
l'alcool a ravagés/

V i e n d r o n t  les v e n d e u r s  de  b o u 
lo n s  / m a is  la c a r e s s e  d e  m e s  
do ig ts /sera  pour les cailloux avides de 
lumière. (...)»

Nessi a é g a le m e n t  s igné des tex tes  
plus s tr ic tem ent en  prise sur l 'actualité 
sociale: ainsi en  est-il de sa collabora
t io n  à l 'ouvrage d o c u m e n ta i re  publié  
sous les auspices de la FTMH, Jour ou
vrable (Editions d 'e n  bas, 1996), r e n 
d a n t  c o m p te  d 'u n e  jo u r n é e  d a n s  le 
m o n d e  des travailleurs helvétiques.

Jérôme Meizoz 
Alberto Nessi, Il colore della malva, La 
Couleur de la mauve, traduit  de l' italien 
par  Ch.Viredaz et J.-B. Para, Lausanne, 
Empreintes, Poche Poésie, 1996, 187 p.

Médias
A v e c  d u  r e t a r d ,  le n u m é ro  0 du  

n o u v e a u  jo u r n a l  b i l in g u e  du  
PDC suisse a paru. Le nom : La Ga
zette. Le gros titre de la page 1: Le 
PDC gouverne la Suisse en  1997!

Lì h e b d o m a d a i r e  d o m i n i c a l  Sonn- 
tags-Zeitung  a pub lié  u n  sup 

p lé m en t  magazine à l 'occasion de 
son  dix ièm e anniversaire .  Ce lan 
cem en t  réussi a coûté  100 millions 
avan t de devenir rentable après six 
années  de parution . L 'information  
e s t  c e r t a i n e m e n t  s é r ie u se  p u i s 
qu 'e l le  a paru  dans  le TagesAnzei- 
ger, du  m êm e éditeur.

T r o i s  f o i s  p a r  semaine le TagesAn- 
zeiger co n t ie n t  u n  Stellenanzei

ger  p lu s  o u  m o i n s  v o l u m i n e u x  
se lon l 'é ta t  d u  m arché  du  travail. 
Celui du  jeudi 16 janvier com pta i t
52  pages. Est-ce l 'h i r o n d e l l e  q u i  
an n o n c e  le prin tem ps? A suivre.

Le  P a r t i  l i b é r a l  g e n e v o is  la n ce  
son  nouveau  journal et cherche 

u n  rédacteur en  chef à mi-temps.

cfP


