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L'Universite 
au cœur de la cité

J ENTREPRISE NE M A N Q U E  ni

L
f  d 'am bition ni d'originali

té. Alors que le Conseil 
fédéral v ie n t  d 'en v o y e r  

au P ar lem ent son message sur 
l 'e n c o u ra g e m e n t  de la fo rm a 
tio n ,  de la rech e rch e  et de la 
technologie (DP 1368, «Un vent 
frais et revigorant nous arrive de 
B e rn e» ) ,  le s e c ré ta i re  d 'É ta t  
Charles Kleiber publie u n  texte 
décapant,  Pour l'Université, qui 
s'inscrit en soutien et en prolon
gem ent de la politique fédérale. 
Au très officiel message et à son 
ton  convenu s'ajoute donc une 
réflex ion  plus libre, u n  «essai 
d'anticipation » comme le quali
fie son  au teu r ,  p o u r  lancer  le 
d é b a t  e t  m ê m e  
susciter la contes
ta t io n .  Le h a u t  
f o n c t i o n n a i r e ,  
avec la b é n é d ic 
tion de ses magis
trats de tutelle, se 
libère du  carcan  
hiérarchique pour 
penser  la fo rm a 
tion supérieure.

Cette démarche 
inhabituelle se justifie par l 'im 
portance  de l 'enjeu. La fo rm a
tion supérieure fut longtemps le 
privilège d 'un  petit nom bre; elle 
est a u jo u r d 'h u i  u n e  ex igence  
p o u r  la s o c ié té  t o u t  e n t iè re ,  
p u i s q u e  c e t te  d e rn iè r e  se 
construit d 'abord  sur le savoir. 
C'est pourquoi l'Université doit 
retrouver une  place centrale au 
sein de la cité, se réinventer.

La t â c h e  es t  a rd u e .  C ar si 
l 'U n iv e rs i té  p e u t  se p réva lo ir  
d 'u n  riche héritage, elle souffre 
de n o m b re u x  d y s f o n c t i o n n e 
m e n t s  : m o n d e  c lo i s o n n é ,
constitué  de citadelles jalouses 
de leur in d é p e n d a n c e ;  nav ire

Le haut fonctionnaire 

se libère du carcan 

hiérarchique pour 

penser la formation 

supérieure

sans pilote, lent à se mouvoir et 
où cohabitent aussi bien l'excel
lence que la médiocrité. Le dia
g n o s t ic  de Kleiber est sévère 
mais difficilement contestable.

Le projet esquissé par le secré
ta i re  d 'É ta t  s é d u i t .  D 'a b o rd  
parce qu 'i l  ne propose  pas u n  
plan tiré au cordeau qu'il suffi
ra i t  d 'a p p l i q u e r ,  m a is  u n e  
c o n s t r u c t io n  à e n t r e p re n d re .  
Même si le langage peut parfois 
surprendre, l'entreprise n 'a  rien 
de te chnocra t ique .  La co n cu r 
rence prônée n 'ouvre pas la voie 
à la co m p é ti t io n  débridée, car 
elle reste au service d 'objectifs 
politiques. La coopération, qui 
la complète, perm et d 'éviter le 

piège des fusions 
a p p a u v r is sa n te s  
e t  r é d u c t r ic e s .  
L 'évaluation des 
p e r f o r m a n c e s  
oblige les acteurs 
à d é b a t t r e  des 
m is s io n s  e t  des 
valeurs de l 'U ni
versité.
Les o p p o s i t io n s  
seron t m ultip les  

et farouches car le projet bous
cule les hiérarchies et les situa
t ions  acquises. Et l 'en l isem en t 
g u e t te  ce p ro je t  b â t i  sur  des 
é q u i l ib re s  su b t i l s .  C o m m e n t  
concilier liberté et responsabili
té, a u to n o m ie  et coopéra t ion ,  
d y n am ism e  de l ' in s t i tu t io n  et 
sécurité nécessaire à l'activité de 
recherche? Pour mener à bien ce 
processus de m odern isa tion  de 
l 'Université , il faudra à la fois 
patience et ténacité pour vaincre 
les résistances et convaincre.

Si l 'entreprise échoue, ce sera 
aussi l'échec du fédéralisme et la 
voie ouverte à une  Université fé
dérale. JD



ENVIRONNEMENT ET COMMERCE MONDIAL

L'OMC peine 
à se mettre au vert
En 1994 à Marrakech, la 
toute nouvelle Organisation 
mondiale du commerce 
plaidait pour un respect de 
l'environnement dans le 
développement du 
commerce. Le sujet sera 
repris cet automne à Seattle. 
Mais en cinq ans, rien n'a 
bougé, ou presque.

L
e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  est u n  
slogan in c o n to u rn a b le  depuis  sa 
sacralisation par le Som m et de la 
Terre en  1992 à Rio. M êm e pour 

les m inistres de l 'OMC p o li t iquem en t 
con tra in ts  de l 'inscrire à leur p rogram 
m e  d e  l i b é r a l i s a t i o n  d u  c o m m e r c e  
m ondial.  Mais la p ro tec tion  de l 'env i
r o n n e m e n t  es t u n  co rps é t ra n g e r  au 
système.

La ph ilosoph ie  de base de l 'OM C est 
l 'é l im ina tion  de toutes les entraves aux 
é c h a n g e s .  D a n s  c e t t e  l o g iq u e ,  les 
n o rm es  écologiques im posées à l 'éco 
n o m ie  ne  so n t  q u 'u n  « p ro te c t io n n is 
m e  v e r t  » av a n c é  p a r  les pays r iches  
p o u r  fre ine r  la c o n c u r re n c e  des p ro 
d u its  b o n  m a rc h é  du  t ie rs -m o n d e .  Il 
est facile d 'im aginer, par exemple, que 
les É ta ts -U n is  o u  l 'E u r o p e  f e r m e n t  
leurs fron tiè res  à des tex tiles  in d ien s  
sous prétexte que les teintureries de là- 
bas  p o l lu e n t  d a n g e r e u s e m e n t  l 'e n v i 
ro n n em e n t.

La ju r isp ru d en c e  du  G att,  l 'ancê tre  
de  l 'OM C, a expressém ent c o n d a m n é  
de telles p ra tiques  en  d o n n a n t  to r t  à 
W ash ing ton  dans u n  conflit l 'opposan t 
a u  M e x iq u e .  Les É ta t s -U n is  e n t e n 
da ien t in terdire  l 'im porta tion  de th o n s  
parce que les pêcheurs mexicains, aux 
p ra t iq u e s  jugées barbares , u t i l isa ie n t  
des filets trop  serrés qui p iégeaient les 
dauph ins .

L'écologie tolérée

L 'O M C  se c o n t e n t e  d e  to l é r e r  les 
n o r m e s  p ro te c tr ic e s  de  l ' e n v i r o n n e 
m e n t  n a t io n a le s  p o u r  a u ta n t  qu 'e lles  
n e  d i s c r i m in e n t  pas  u n  c o n c u r r e n t  
étranger:

• U n  pays de sensib ilité  éco log ique 
p eu t l ib re m en t  éd ic te r  les n o rm es  les 
plus rigoureuses sur la pollution de l'air 
ou  de l 'eau  aux  industries  im p lan tées  
sur son sol. Le handicap  mis à la com pé
titivité de ses propres entreprises, l'auto- 
discrimination ne  sont pas interdits.

• Un pays peut encore interdire l 'im 
porta t ion  d 'u n e  m ach ine  ou d 'u n  pro 
du it  jugés trop polluants, mais à la seule 
condition  que l'interdiction frappe aussi 
les produits fabriqués dans le pays. Ainsi 
la Suisse, qu i n 'a  pas d 'industr ie  au to 
mobile, a-t-elle pu  in terdire l ' im p o r ta 
t ion de voitures sans catalyseur.

Exception à la règle libérale, l 'OMC a 
a d m is  des  n o rm e s  éco lo g iq u e  en  fa 

veu r  de  l 'ag r icu ltu re  des pays riches. 
Ainsi, l 'Europe, la Suisse peuven t sub
v e n t io n n e r  leurs paysans parce q u 'e n  
cu ltivan t le sol, ils p ro tègent l 'env iron 
n e m e n t  en  m êm e tem ps qu'ils p rodu i
se n t  de  la n o u r r i tu re .  Au n o m  de la 
« m u l t i - fo n c t io n n a l i t é  de  l 'a g r ic u l tu 
re», o n  accepte une  pro tec tion  contre  
la co n cu rrence  des p rodu its  tro p  b o n  
m arché de l 'étranger.

Traditionnelle panoplie

L'exception  agricole m ise à part, la 
défense de l 'e n v i ro n n e m e n t  est d o n c  
t o u j o u r s  s u b o r d o n n é e  a u x  s t r ic te s  
règles du  libre-échange. Mais les écolo
gistes m a in t ie n n e n t  leur pression pour 
que les engagem ents  pris à M arrakech 
se c o n c ré t ise n t .  C 'é ta i t  l 'o b je t  d 'u n e  
conférence convoquée la sem aine pas
sée à Genève, à l ' in s t iga t ion  du  c o m 
m is s a i re  e u r o p é e n  L eo n  B r i t ta n ,  e t 
avec la bénéd ic tion  de Bill C lin ton . Les 
m in is tres  de l 'O M C  dev ra ien t  cet a u 
to m n e  d o n n e r  le départ d 'u n e  nouvel
le négocia tion  a jo u tan t  u n e  d im ension  
écologique aux règles du  com m erce in 
te rna tional.

M ais les p is te s  o u v e r te s  à G en è v e  
m o n t re n t  q ue  l 'O M C n 'e s t  guère d is
posée à re to u ch er  sa doctrine .  Toutes 
les mesures préconisées fon t partie  de 
la trad itionne lle  panop lie  libre-échan- 
giste. Pour favoriser la p ro te c t io n  de 
l 'en v iro n n e m en t  des pays pauvres, on  
abolirait les droits de d o u an e  frappant 
les équ ipem en ts  dépolluants. O n  in ter 
d ira i t  les su b v e n tio n s  n a t io n a le s  aux  
pêcheurs pour  éviter la surexploitation 
des ressources m arines .  Et p o u r  faire 
b o n  poids b o n n e  mesure, o n  im pose
rait de nouvelles restrictions aux sub
v en t ions  agricoles génératrices de sur
production .

Rien po u r  l ' instan t,  en  revanche, en 
faveu r  de  n o rm e s  é c o lo g iq u e s  m i n i 
m ales qu i sera ient im posées aux pays 
m em bres .  O n  p e u t  c o m p re n d re  ce tte  
p ru d en c e .  Lorsque, au  so m m e t  de  la 
Terre de Rio, les États se son t engagés à 
d im in u e r  les é m a n a t io n s  de  C O 2, ce 
n ' é t a i t  q u e  d e s  m a n i f e s t a t i o n s  de  
b o n n es  in ten tions. Il en  va au trem en t 
à l 'OMC où rien n 'es t gratuit. C 'est la 
seule o rgan isa tion  in te rn a t io n a le  qui, 
sous form e de rétorsions commerciales, 
p e u t  im poser  de  véritab les  sa n c tio n s  
aux pays récalcitrants. at



DOSSIER DE L'ÈDITO

Cent et quelques pages pour 
dessiner l'université de demain
Un système trop administré, fragmenté, une gouvernance insuffisamment 
active, des ressources humaines et financières mal utilisées, un dialogue 
difficile entre la science et la société, une valorisation inadéquate des 
connaissances, un manque de mobilité des étudiants, des règles 
administratives hétérogènes, une absence de transparence... Voilà, selon 
Charles Kleiber, en dépit d'incontestables qualités, les problèmes de 
l'université suisse d'aujourd'hui.

P
o u r  a f f r o n t e r  l ' a v e n i r ,  cette « m u 
t a t i o n  d e  c i v i l i s a t i o n  o ù  la 
co n n a issa n ce  d ev ien t  le p rem ier  
facteur de  p ro d u c t io n  et d 'a u to 

n o m ie  in d iv id u e l le  », l 'U n iv e rs i té  de 
d e m a in ,  r é s u l t a n t  d ' u n e  d é m a r c h e  
pragm atique, sera u n e  université in té 
grée et ouverte  sur la société. Voilà la 
l igne  t rac ée  par  u n  livre f o i s o n n a n t  
d'idées. Difficile de faire u n  choix  tan t  
il y a m atière à réflexion. Deux thèm es 
o n t  re tenu  no tre  a t ten t io n  : la mise en 
réseau des hau tes  écoles et leur gouver
nance.

Les réseaux universitaires

Le réseau est u n e  vieille idée qui re
fait surface chaque  fois que s'exerce la 
p re s s io n  b u d g é t a i r e ;  m a is  ici, il ne  
s 'agit pas de faire des économ ies mais 
d ’améliorer la capacité de recherche et 
de form ation. Q uatre types de réseaux 
t r a n s - in s t i tu t io n n e l s  s o n t  esqu issés . 
Des r é s e a u x  i n t e r - u  n i  v e rs i  t a i r e s  
d 'abord , qu i fon t vaciller le m y th e  des 
universités com plètes; des réseaux e n 
suite élaborés sur le p rincipe de la taille 
cr it ique: ils c o m p re n n e n t  des regrou 
pem ents  (par exem ple la m édecine vé
t é r in a i r e  o u  d e n ta i r e ,  l 'a r c h i t e c tu r e  
son t concentrées dans u n  petit nom bre  
d 'un ivers ités) ,  d é v e lo p p e n t  des pôles 
d e  c o m p é te n c e s  ( sc ie n c e s  d e  la vie  
dans l'arc lém anique), ou  fondés sur la 
p rox im ité  (M itteland , Tessin-Lombar- 
die). La mise sur pied des réseaux in te r 
universitaires im pliquera , à term e, un  
accro issem ent de la m ob il i té  des é tu 
d ian ts  e t des professeurs ainsi q u 'u n e  
gestion com m une.

C ette arm atu re  de base sera com plé 
tée par  le réseau suisse d ' in n o v a t io n ,  
fédérant des initiatives de valorisation 
(brevets, p ro p r ié té  in te l lec tue lle )  a u 
jo u rd 'h u i  in e x is ta n te s ;  le réseau des 
pô les  de  rec h e rch e  n a t io n a u x ,  in i t ié  
par u n e  vaste  c o n s u l ta t io n  d u  Fonds 
na t ional .  Ce d ispositif  sera chargé de

m ettre  sur pied des centres d 'excellen 
ce s ta b le s ,  d u r a b le s ,  d é d i é s ,  p a r  
exem ple , à u n e  ou plusieurs  g randes  
p a th o lo g ie s ,  au  v ie i l l i s s e m e n t ,  au x  
t ra n sp o r ts ,  ou  à la s ino log ie . F ina le 
m ent,  le réseau d 'en se ig n em en t à dis
tance («campus virtuel ») stim ulera les 
enseignants  à repenser leurs cours pour 
les ren d re  plus accessibles et c o n c u r 
rentiels.

La gouvernance

Au c œ u r  de la nouvelle  g o u v e rn a n 
ce, la vo lon té  de responsabiliser tou te  
la c o m m u n au té  universitaire. Cela exi
gera une  au to n o m ie  accrue de l 'un iver
sité, qui devra bénéficier d 'u n e  b o n n e  
m a rg e  de  m a n œ u v r e  p o u r  a t te in d re  
des objectifs, définis d an s  u n  co n tra t  
de prestations, é n o n ç a n t  ce que la so
ciété est en  dro it d 'a t ten d re  des Hautes 
Écoles, en  contrepartie  des m oyens mis 
à leur disposition. Le budget global ne 
su ffira  pas : l 'u n iv e r s i té  a s su m e ra  la 
p roprié té  de ses im m eubles , elle rece
v ra  l ' a u t o r i s a t i o n  d ' e m p r u n t e r ,  de  
transform er les ressources d 'investisse
m e n t  en  ressources d 'explo ita t ion , elle 
fixera la politique salariale et gérera di
rec tem en t son personnel.

D ans  ce scénario ,  l 'u n iv e rs i té  au ra  
perdu la garantie  de ses ressources, qui 
d é p e n d r o n t  alors en  large m esu re  de 
ses p res ta t io n s  (elles se ron t fonc tion ,  
par  ex e m p le ,  d u  p o u r c e n ta g e  d ' é t u 
d i a n t s  é t r a n g e r s  p o n d é r é  p o s i t i v e 
m e n t) .  L 'ensem ble  des ressources ex 
te rnes  sera confié  au rectorat, chargé 
de les redistribuer (par exem ple les res
sources o b te n u e s  d i re c te m e n t  par  les 
in s t i tu t s  leu r  se ra ie n t  acq u ise s  m ais  
c o m p re n d ra ie n t  u n  overhead de 10 à 
20%  pour  les coûts indirects).

L 'établissem ent d 'objectifs, l 'éva lua 
t i o n  ( n o n  c o m m e  j u g e m e n t  m a is  
co m m e u ne  aide à l 'o rien ta tion), l 'ac
créditation, les contra ts  de prestations, 
les critères de perform ance, l ' incita tion

é c o n o m iq u e  d e v i e n n e n t  des  i n s t r u 
m en ts  privilégiés de conduite . La régu
lation  se fera par la transparence e t par 
l ' in fo rm a t io n  (on p e u t  im ag in e r  u n e  
é v a lu a t io n  p a r  les pairs) .  En c o n s é 
quence, le rectorat devra disposer d 'u n  
v é r i ta b le  p o u v o i r  de  d i r e c t io n  p o u r  
ê t re  c a p a b le  d e  m a î t r i s e r  les m é c a 
n ism es d 'a llocation  des ressources.

Cette université intégrée, ouverte  sur 
l 'économ ie , devra être forte. En effet, 
ses p a r te n a i r e s  s e r o n t  in té re s sé s  au  
c o u r t  t e r m e ,  s o u m is  a u x  a lé a s  d es  
cours boursiers ou  des fusions; l 'ouvra 
ge prévoit u n  certain  n o m b re  de p ro 
tections -  aide à l ' in n o v a tio n  ou a t te n 
t ion  préférentielle aux «spi / 1 offs», ces 
firmes interface en tre  l 'université et le 
m o n d e  économ ique . Mais pour assurer 
la durée de l ' inst itu tion , une  a u g m en 
ta tion  des ressources publiques sera in 
évitable; beaucoup  de pays de l'OCDE 
s'y em p lo ien t déjà. ge

Le Livre

P o u r  l 'u n iv e r s ité , de Charles Klei
ber. 184 pages «de suggestions, 

d 'idées et d 'a rg u m en ts  stim ulants, 
e t  v r a i s e m b la b le m e n t  auss i  i r r i 
ta n ts  p o u r  ce r ta ins  », se lon  Helga 
Nowotny, directrice d u  Collegium 
Helveticum. A rgum entaire  person 
nel d u  secrétaire d'État, mais in t ro 
d u i t  p a r  la d o u b le  s ig n a tu r e  de  
R uth  Dreifuss et de Pascal Couche- 
pin , le livre est divisé e n  «Histoire, 
é ta t  des lieux  e t en jeux» , « l’U n i
versité de dem ain»  e t « O p in ion  et 
d éba ts  » (c o n te n a n t  e n  particu lier  
la position  des é tudiants).

Il s 'o b t ie n t  g ra tu i te m e n t ,  e t  e n  
t r o i s  l a n g u e s ,  a u p r è s  d u  GSR, 
H a l lw y l s t r a s s e  4, 3 0 0 3  B e rn e ,  
(031) 322 6499.



INTERVIEW

Ruth Lüthi mène, pas à pas, 1
Dans le canton de Fribourg, 
le dossier de la planification 
hospitalière avance 
lentement, mais pas au 
même rythme selon les 
régions.
Dans les districts du Sud 
-  la Gruyère, la Veveyse et 
la Glane -, le projet de mise 
en réseau des hôpitaux de 
Riaz, Châtel St-Denis et 
Romont va enfin pouvoir 
passer à la phase de 
réalisation.
Par contre, les districts du 
Nord-Est -  la Singine et le 
district du Lac -pe in en t à 
collaborer.
Ruth Lüthi ne désespère pas 
de voir, un jour, une 
planification pour tout le 
canton. La concrétisation 
du projet dans le Sud, la 
pression économique sur les 
communes risquent 
d'accélérer le processus. 
Interview d'une conseillère 
d'État résolument 
passionnée.

L
e  d o s s i e r  d e  la  p la n i f ic a t io n  h o s 
p i ta l iè re  a v a n c e  l e n te m e n t  m a is  
s û r e m e n t  d a n s  le c a n to n  de  Fri
b o u rg .  Les d é f ic i ts  s o n t  p r is  e n  
ch a rg e  e n  g r a n d e  p a r t ie  p a r  les c o m 

m u n e s ,  les p r im e s  d 'a s s u ra n c e  m a la 
d ie  o n t  a u g m e n té  : ces fac teu rs  f in a n 
c ie r s  c o n t r i b u e n t - i l s  à  la  p r i s e  d e  
co n sc ie n ce  de  la  p o p u la t io n ?

Tout à fait. Je suis convaincue qu 'i l  y 
a au jou rd 'hu i u ne  prise de conscience 
q u a n t  aux  coû ts  de  la san té  qu i aug 
m e n t e .  Les r e s p o n s a b le s  d e s  c o m 
m unes  reconnaissen t aussi que les défi
c i t s  d es  h ô p i t a u x  d e  d i s t r i c t s  o n t  
beaucoup  au g m en té  alors que l'activité 
de ces h ô p itaux  a d im inué.

Il y a  m o i n s  d e  p a t i e n t s  d a n s  les 
h ô p i t a u x  r é g io n a u x ,  p a r c e  q u e  les 
gens  se d i r ig e n t  vers l 'h ô p i t a l  c a n to 
n a l?

Oui. D 'autre part, il y a aussi u n e  di
m in u t io n  de l 'ac t iv i té  d a n s  les h ô p i 
taux  rég ionaux  parce que la durée  de 
séjour d im inue .  Enfin, a u jo u rd 'h u i  ce 
n ' e s t  p lu s  la p r o x i m i t é  q u e  l 'o n  
cherche, mais le spécialiste.

Vous p e n s e z  q u e  les d if f ic u l té s  de  
c o l la b o ra t io n  q u i  e x is te n t  e n t r e  ce r 
ta in s  d is t r ic ts  -  je p e n s e  e n  p a r t i c u 
lie r  a u  d is t r ic t  d u  Lac e t  d e  la  S ing i

n e  -  s o n t  des d ifficu ltés  d 'o rd r e  l in 
gu is t ique ,  re lig ieuse  o u  id e n t i ta i r e ?

L 'a s p e c t  i d e n t i t a i r e  jo u e  u n  r ô le  
im portan t.  Les districts du  Sud o n t  déjà 
co l lab o ré .  Ils o n t  d o n c  u n e  id e n t i t é  
c o m m u n e .  P o u r  la p a r t i e  n o r d -e s t ,  
c 'e s t -à -d ire  la p a r t ie  a l é m a n iq u e  d u  
can ton , c'est plus difficile. La Singine -  
un  district h is to riquem ent catholique -  
est pu rem en t além anique, tandis que le 
district du  Lac -  il y a u ne  m ajorité de 
réformés -  est u n  district v ra im en t bi
lingue; ils sont h is to riquem ent tournés 
vers le can ton  de Berne. Et puis il y a le 
p roblèm e des transports : peu de lignes 
directes relient le Lac et la Singine.

Par  c o n t re  les c o l la b o ra t io n s  e n tre  
les  d i s t r i c t s  d u  S u d  f o n c t i o n n e n t .  
Riaz, l 'h ô p i ta l  d e  la  G ruyère , va d o n c  
d e v e n i r  u n  c e n t r e  d e  so in s  a ig u s  e t  
R o m o n t  e t  C h â te l  des  CTR (cen tre  de  
t r a i t e m e n t  e t  d e  ré a d a p ta t io n ) . . .

Le p r o j e t  v o i t  le jo u r .  Le G r a n d  
C o n s e i l  a p r is  a c te  d u  r a p p o r t  d u  
Conseil d 'État en  1997, et il a accepté 
aussi q u e  l 'h ô p i ta l  de Riaz d e v ie n n e  
hôpita l de district puis, à term e, h ô p i 
tal régional. Nous avons beaucoup  tra 
vaillé avec les représentants de ces trois 
districts. Ils co m m en c en t  à s 'identifier 
à ce no u v eau  projet. Les responsables

Les socialistes et la santé
Les s o c i a l i s t e s  s ' o c c u p e n t  b e a u 

c o u p  d e  p l a n i f i c a t i o n  h o s p i t a l i è r e :  
M o n i k a  D u s o n g ,  à  N e u c h â te l ,  ju s 
q u 'à  p ré s e n t  B o d e n m a n  e n  Valais, e t 
v o u s  à  Fribourg . N o n  se u le m e n t  q u i 
s 'e n  o c c u p e  e t  q u i  f o n t  a v a n c e r  le 
d o ss ie r .  V ous p e n s e z  q u e  les s o c ia 
listes s o n t  p lu s  efficaces ?

O ui, parce  q u e  les soc ia lis tes  t i e n 
n e n t  à u n  b o n  réseau sanita ire , à ga
r a n t i r  u n e  s a n t é  p u b l i q u e .  N o u s  
som m es co n v a in cu s  que  c ’est à l'État 
d 'assurer des soins pour to u t  le m onde . 
Il faut u n  réseau d 'h ô p i ta u x  publics de 
b o n n e  q u a l i té .  M ais p o u r  av o ir  u n e  
b o n n e  s tru c tu re ,  il fau t  e n  avo ir  les 
m o y e n s .  C 'es t  p o u r  ce t te  ra iso n  q ue  
n o u s  d e v o n s  u t i l i s e r  a u  m i e u x  les 
m oyens  à d isposition  po u r  garantir  la 
m eilleure m édecine possible. N ous te 
n o n s  à u n e  restruc tura tion  parce qu 'il  
fa u t  é v i te r  q u e  les so in s  p a s s e n t  au 
privé. S inon nous aurons les b ons  h ô 
p itau x  p o u r  les riches et les m auvais  
pour  les pauvres.

M ais  ça  v e u t  d i r e  q u e  v o u s  d ev ez  
q u e lq u e  fois p r e n d r e  des m e su re s  im 
po p u la ires ,  m e t t r e  e n  o p p o s i t io n  des 
v a l e u r s  d e  g a u c h e  : le  m a i n t i e n  d e  
l 'e m p lo i  c o n t re  des  so in s  p o u r  tous.

Tout à fait. Des fois c'est très difficile. 
Et des fois o n  e n t e n d  des gens  dire, 
m a is  c o m m e n t  p o u v e z - v o u s ,  v o u s  
co m m e socialiste, vous com m e femme, 
prévoir cette planification? Et là il faut 
être  c o n v a in c u e  que  les m esures  que 
n o u s  p r e n o n s  p e u v e n t  ê t re  d o u l o u 
reuses  à très  c o u r t  te rm e ,  parce  q u e  
c 'est u n  changem en t,  mais q u 'à  m oyen  
te rm e  c 'es t  u n e  b o n n e  so lu t io n  d an s  
l ' in té rê t  de  tous ,  n o n  s e u le m e n t  des 
patients, mais des professionnels, de la 
m édecine, et pour  la santé publique. Il 
faut assum er d 'ê tre  critiquée, p ou r  as
surer le long  term e. Le message n 'e s t  
pas tou jours  facile à faire passer. Mais il 
faut dire que les critiques les plus v iru 
lentes v ie n n e n t  n o n  pas des patients, 
des in firm ières, m ais  des m édec ins . . .  
Qui ne  son t pas tous socialistes!



Panification hospitalière
politiques ont, à l 'unanim ité , approuvé 
les nouvelles missions de ces trois é ta 
blissements et accepté l'idée de créer un  
réseau avec u n e  a d m in is t ra t io n  c o m 
m u n e  établie à Riaz. O n peut m a in te 
n a n t  passer à la prochaine étape, c'est- 
à-dire la réalisation.

D'où viennent les inquiétudes: des 
associations professionnelles, des pa
tients, des syndicats?

C e rta in e m e n t  des associa tions p ro 
fessionnelles; il y a aussi quelques p a 
tients ou  citoyens qui s ' inqu iè ten t  e n 
core. Il fau t  c o m p re n d re  q u 'o n  d o i t  
faire le deuil et que c'est difficile.

Que regrettent les gens ?
Les regrets sont de différents niveaux. 

À Châtel, par exemple, il y a ceux qui 
é ta ie n t  a t tac h és  à la m a te rn i té .  C 'es t 
vrai q u 'o n  doit supprim er u ne  activité 
qui a d o n n é  satisfaction, qui est recon
nue. Je com prends leur déception.

Il y a aussi le regret de la popu la tion  
d e  C h â te l  e t  des  r e s p o n s a b le s  p o l i 
t iq u e s  q u i  p e r d e n t  u n  é ta b l i s s e m e n t  
faisant partie de l 'iden tité  d 'u n  district. 
Avoir u n  hôpital,  c'est co m m e avoir un  
collège, c'est im p o r ta n t  pour  le s ta tu t 
d 'u n e  région. Enfin, les places de t ra 
vail: l 'h ô p i ta l  est l 'em p lo y eu r  le plus 
im p o rta n t  pour  la com m une , alors on  
c ra in t  de  p e rd re  des e m p lo is .  À to r t  
d'ailleurs. Le fu tur C entre  de réadap ta 
t io n  de  C hâ te l  au ra  beso in  d 'u n  per 
sonnel so ignan t im portan t.

Com m ent arrivez-vous à une éco
n o m ie  de 9 m il l io n s  sur les tro is  
sites?

O n a évalué les coûts de ce nouveau  
réseau en  se basan t sur ceux que  l 'on  
c o n n a î t  dans  les cen tres  de conva les 
cence du  ca n to n  de Vaud. Et o n  a cal
culé les coûts  par  jour à 450 fr. alors 
que  d an s  les h ô p i ta u x ,  ils v a r ie n t  de 
650 à 820 fr. D 'autre part, on  regroupe 
les services coûteux  e t les services n o n  
c o û te u x .  E n fin ,  o n  p r é v o i t  u n  ta u x  
d 'o c c u p a t io n  p lus im p o r ta n t .  Si vous 
avez u n  taux d 'occupation  de 60-65%, 
les frais fixes ne  peu v en t être réduits. 
Avec u n  r e g ro u p e m e n t  vers Riaz qu i 
p e rm e t  u n e  m e il le u re  u t i l i s a t io n  de 
l 'équ ipem en t e t du  personnel, o n  espè
re u n  t a u x  d 'o c c u p a t i o n  d e  8 0  % 
com m e prévu dans  la LAMaL. Regrou
p em en t  et meilleur taux  d 'occupation  
so n t  les ex p l ica t io n s  p r in c ip a le s  aux  
économ ies de neu f  millions.

Certains ont im aginé qu'il aurait 
été préférable de construire un nou
vel h ô p ita l ,  à é q u id is ta n c e  entre  
Châtel, Riaz et Rom ont, à Vaulruz 
par exem ple, p lu tôt que d'injecter  
53 m illio n s  dans la rénovation  de 
l'hôpital de Riaz...

O n  a u r a i t  p u  le f a ire ,  m a is  a v e c  
90 m il l io n s  et n o n  pas avec 53 m i l 
lions. Bien sûr, c'est l’idéal. Mais il y a 
des structures qu i existent; et il est dif
f ic i le  d 'a b a n d o n n e r  t r o i s  é t a b l i s s e 
m en ts  pour  en  construire un  nouveau. 
De plus, le c a n to n  de Fribourg  ava it 
p ro p o sé ,  en  1989, u n e  p la n if ic a t io n  
h o sp i ta l iè re  qu i p rév o y a i t  dé jà  tro is  
h ô p i t a u x  de so in s  a igus. C 'é t a i t  un  
p ro je t  a v a n t-g a rd is te ,  p e u t -ê tre  t ro p  
avant-gardiste. Il a dû  être ab a n d o n n é  
a p rè s  l 'a c c e p ta t i o n  d 'u n e  in i t i a t iv e  
p o u r  le m a in t i e n  des  h ô p i t a u x .  Fri
bourg  était d o n c  dans l'impasse: d ’un  
cô té  il y ava it u n  vo te  p o p u la ire  qu i 
im posait le m a in tien  des hôpitaux , de 
l 'au tre  nous é tions dans l'obligation, à 
la suite de l’in troduc tion  de la LAMaL, 
accep tée  par  le peup le ,  d 'é ta b l i r  u n e  
planification. Réaménager Riaz corres
p o n d a i t  p lu s  à la v o lo n té  p o p u la i r e  
q u e  c o n s t r u i r e  u n  n o u v e l  h ô p i t a l  
ailleurs. Mais le projet à Riaz est m o d u 
lable. U ne deux ièm e é tape a déjà été 
é v o q u é e ,  q u i  p e r m e t t r a  d 'é la rg i r  sa 
mission.

Les débats sur la planification hos
pitalière sou lèvent le problèm e du 
tissu  é c o n o m iq u e  qui s 'é t io le , de 
l'identité d'une région qui disparaît; 
mais au fond, de la qualité des soins, 
on en parle assez peu.

J'ai toujours dit que les hôpitaux, c'est 
com m e une église. Tout le m o n d e  crie si 
on  dém olit une église, m êm e si on  n 'y  
va pas. Le cas le plus révélateur, c'est le 
d istrict d u  Lac. La m ajo r ité  des h a b i 
tan ts  o n t  voté pour le m ain tien  de cet 
hôpital en  93, mais nous avons un  taux 
de couverture de 30%  au m axim um . Ça 
veut dire que seul 30%  des Lacois qui 
veulent se faire soigner von t dans l 'hô 
pital du  district du  Lac. Ils vont à Berne, 
à l’h ôp ita l  can tona l,  ou  dan s  u n e  cli
n ique privée... Mais ils t ien n en t  à leur 
hôpital. Si o n  est malade, on  cherche la 
sécurité, n o n  la proximité.

Le système du budget global à la va- 
laisanne vous semble-t-il intéressant?

Oui. O n  a com m encé  avec des enve 
loppes  d a n s  c e r ta in s  h ô p i t a u x .  Pour 
l'an  2000 nous  aim erions élargir le sys
tèm e. N ous prévoyons aussi à m o yen

te rm e  d e  c a n to n a l i s e r  les h ô p i t a u x .  
Aussi long tem ps qu 'i l  y a différents ac
teurs et payeurs, il est difficile d 'établir 
u ne  planification.

Aujourd'hui la facture est commu- 
nalisée?

Tout à fait, ce s o n t  les c o m m u n e s  
qui son t propriétaires de leur hôpital, 
selon la Loi sur les hôpitaux . Ce son t 
les c o m m u n e s  qu i p eu v en t décider si 
oui ou  n o n  elles veulen t en  changer les 
m issions. C 'es t a m b ig u :  d 'u n  cô té  le 
C onse il  d 'É ta t  a l 'o b l ig a t io n  de faire 
u n e  p lan if ica tion ,  mais de  l 'au tre , ce 
so n t  les co m m u n e s  qu i d o iv e n t déci
der. Il faudrait d o n c  u n e  clarifica tion  
des bases légales. A ctuellem ent o n  par 
ticipe à raison de 60%  aux  frais d ' in 
vestissement, mais si o n  veut ca n to n a 
liser les hôpitaux , il faut en  assumer les 
frais. D 'autres tâches do iven t d o n c  être 
déléguées aux com m unes .  Ça fait par 
tie d u  n o u v e a u  p ro je t  de  r é p a r t i t io n  
des tâches en tre  ca n to n  et com m unes .

interview gs

C O M M ERC E D E TITRES

À la case départ

N
o u s  e n  é t i o n s  r e s té s  à l ' a v a n t -  
dern ier épisode. Le succès, devan t 

le N ational, de la d roite  économ ique , 
verrouillant tou te  im position  du  co m 
m erce  de  ti tre s ,  sauf  si, c u m u la t iv e 
m en t,  c inq  critères é ta ien t réunis, d o n t  
le recou rs  à des fo n d s  ex té r ieu rs .  Le 
Conseil des États n 'a  pas insisté. Il a re
n o n c é  à légiférer en  ce d o m a in e .  La 
droite du  N ational, saisie à nouveau, a 
te n té  d ' im p o se r  sa p rem ière  version , 
m ais après l ' in te rv e n t io n  de  Villiger, 
elle a été  b a t tu e  de  peu  au  p ro fi t  du  
choix  des É ta t s .

É trange pays, où  le Conseil  fédéral 
considère co m m e une  victoire le refus 
de  lég iférer  a lo rs  q u ' i l  e n  a v a i t  p r is  
l ' in it ia t ive . C o m m e fiche de  conso la 
tion, il est rappelé que la jurisprudence 
du  Conseil fédéral pourra s'appliquer. 
Mais elle n 'es t pas u n  texte de loi. Tout 
d ép e n d ra  du  zèle des ca n to n s .  Et d e 
v a n t  le c h a n ta g e  au  d é m é n a g e m e n t ,  
o n  peu t dou te r  qu 'ils  se m o n t re n t  exi
geants. Le problèm e, nous dit-on , sera 
repris lors de la révision de l 'ensem ble 
des d ispos itions  c o n c e rn a n t  l ' im p o s i 
t ion  du  capital. D em ain  on  rase gratis.

ag



VILLES ET CULTURE

Les cantons veillent
Villes et culture: deux nouveautés constitutionnelles. Pour l'une, la lutte fut 
dure, pour l'autre pas même nécessaire. Mais les cantons veillent.

A
b s e n t e s  d e  l a  C o n s t i tu t io n  fédé
rale, les co m m u n es ,  p r inc ipa le 
m e n t  les villes, assu ren t la m a 
jeure partie  (53%  en  1989) des 

d é p e n se s  p u b l iq u e s  p o u r  la c u l tu re ,  
d o n t  les c a n to n s  a s su m en t 3 7 %  et la 
C o n f é d é r a t i o n  u n  p e t i t  d ix ièm e ,  en  
« t i r a n t»  u n e  b ase  c o n s t i t u t i o n n e l l e  
ju squ 'ic i  fort é tro i te  (c iném a, m o n u 
m e n ts  historiques).

Un assemblage bien helvétique

Le 18 avril prochain , si le peuple et 
les can tons  le veu len t bien, la prise en 
considération  de la situation  particuliè
re des villes et u n e  esquisse de politique 
culturelle fédérale -  respectueuse de la 
prim au té  can tonale  s 'en tend  -  s'inscri
ro n t  dans  la C ons titu tion  fédérale, plus 
précisém ent aux  articles 50 et 69.

Les villes n 'y  son t pas arrivées toutes 
seules, dans la future charte fo n d am e n 
tale. Ce fut u n  dur et m ultip le  com bat, 
d o n t  le résultat profite éga lem en t aux 
a g g lo m é r a t io n s  e t . . .  a u x  r é g io n s  de 
m ontagne. C o m m en t en  est-on arrivé à 
ce b i e n  h e l v é t i q u e  a s s e m b la g e  des  
zones  u rb a in e s  d u  P la teau  e t  des  v il
lages d 'altitude?

G ard ie n  sourc il leux  d u  fédéra lism e 
suisse, qu i  affirme la souvera ineté  des

ALLIANCE BERNE-LUXEMBOURG

L'alliance des 
contrebandiers

L
e s  é t r a n g e r s  q u i  veu len t échapper à  

leur fisc na t iona l  recourent v o lo n 
t ie rs  au x  o b l ig a t io n s  d 'e m p r u n t s  

é t ra n g e rs ,  q u i  n e  s o n t  pas  so u m is  à 
l ' im p ô t  an t ic ip é .  Le s ta tu t  des p lace 
m e n ts  f iduciaires sera it aussi d an s  le 
co llim ateur de Bruxelles.

La c a u se  su is se  e s t  u n e  m a u v a is e  
cause d a n s  la m esu re  où  sc iem m en t ,  
d o n c  a c t iv e m e n t ,  n o u s  f a c i l i to n s  e t  
n o u s  p ro f i to n s  d 'u n  c o n t o u r n e m e n t  
des dispositions des États voisins. Mais 
déjà les milieux bancaires poussen t à la 
résistance. O n  appréciera cette form ule 
d e  la N Z Z  (21.3): «C 'es t  p o u rq u o i  le 
Conseil fédéral devrait utiliser tous les 
canaux  pour  encourager la Grande-Bre
ta g n e  e t  le L u x em b o u rg  à la défense  
des in térêts  c om m uns» . ag

cantons-É ta ts  et leur qualité  exclusive 
d 'interlocuteurs directs de la Confédéra
tion , Arnold Koller, en  fidèle ressortis
sa n t  d u  p lus  p e t i t  des d em i-ca n to n s ,  
s'est bien gardé d'inscrire les villes (une 
ville, c ’est quoi, vu de la Berne fédéra
le?) d an s  son  pro je t de réform e de la 
C ons titu t ion  fédérale mis en  consu lta 
tion  en  1995. Son audace se limitait à la 
garantie expresse de l’au tonom ie  co m 
m u n a le  mais, a t te n t io n ,  « d an s  les li
mites du  droit can tonal » (art. 33, al. 2).

C ’en  é ta i t  déjà  t ro p  p o u r  la C o n fé 
rence des g o u v e rn e m e n ts  c a n to n a u x ,  
qu i p roposait  ca rrém en t u n e  nouvelle  
rédac tion  de l 'artic le  33, ga ran tissan t  
aux can tons  à la fois «la plus grande li
berté  d 'ac t ion  possible dans le proces
sus fédéral d 'é la b o ra tio n  du  d ro it»  et 
«les m oyens financiers d o n t  ils o n t  be 
soin pour  m ettre  en  œ uvre  le droit fé
déral et exécuter les tâches fédérales». 
Plus ques tion  d 'au to n o m ie  c o m m u n a 
le, to u t  au plus souhaitée par le Tessin 
et la C o m m u n e  de Cologny.

En r e v a n c h e ,  so u s  d es  fo rm e s  d i 
verses ,  la m e n t i o n  des  v il les ,  o u  la 
p r is e  e n  c o n s i d é r a t i o n  d es  i n t é r ê t s  
co m m u n a u x  dans le tra i tem en t des af
fa ires  fé d é ra le s ,  se r e t r o u v e n t  d a n s  
to u te  u n e  série de réponses : Parti so 
cialiste suisse, PDC, Radicaux de Bâle- 
Ville, U n io n  des Villes suisses, Associa
t i o n  d e s  c o m m u n e s  su is se s  (e t  ses 
s e c t io n s  b e r n o is e  e t  v a u d o i s e  e n t r e  
autres), M unic ipa lités de Zurich et de 
Lausanne, etc.

Le p ro je t  de  C o n s t i tu t io n  fédéra le  
t r a n s m is  a u x  C h a m b r e s  e n  j a n v ie r  
1997 n e  co n ten a it  plus q u 'u n  bref ar
ticle 41, aff irm an t sob rem en t que «les 
can tons  dé te rm inen t l 'organisation des 
c o m m u n e s  e t leur  a u to n o m ie » .  Pour 
rem o n te r  le couran t,  il a fallu u n  im 
p o r tan t  travail de coulisses auprès des 
parlem entaires de toutes obédiences. Le 
résultat figure principalem ent à l'article 
50, helvétiquem ent cum ulatif  et appa 
r e m m e n t  c o n se n su e l :  (al. 1 ) anc. art. 
33, a l .2; (al.2) «La C onfédération  tient 
c o m p te  des conséquences  éventue lles  
de son activité pour  les com m unes , (al. 
3) Ce faisant, elle p rend  en  considéra
t ion  la situation  particulière des villes, 
des agglom érations urbaines et des ré
gions de m ontagne» .

Inutile  de préciser que, faute d 'avoir 
pu  em pêcher  l 'adop t ion  de ce texte, les

can tons  cherchen t désorm ais à en  pré
ven ir  l 'app l ica tion .  M me M etzler peu t 
d o n c  s 'a ttendre  à leur visite.

En r e v a n c h e ,  la p r é s i d e n t e  d e  la 
C onfédération , cheffe du  D épartem ent 
de l 'in térieur et à ce titre M inistre de la 
culture, n ’a pas besoin de réserver une  
case dans son agenda aux délégués des 
c a n to n s .  L 'a r tic le  69 de  la n o u v e l le  
C o n s t i tu t io n ,  « g r a tu i t e m e n t»  o ffe rt  
après deux  échecs en  v o ta tion  popula i
re (1986 e t 1994), con f irm e d 'em b lée  
que «la culture est du  ressort des can 
to n s» .  Tout est b ien , d 'a u ta n t  que  la 
suite balance hab i lem en t en tre  «les ac
tivités culturelles p résen tan t u n  in térêt 
na t iona l»  (al.2) et «la diversité cu l tu 
relle et l inguistique du  pays » (al. 3).

H eureux  pays, qu i  r e c o n n a î t  en f in  
ses villes et agglom érations où résident 
7 5 %  de ses h a b i ta n ts ,  m a is  n 'o u b l ie  
pas ses régions de m o n tag n e ;  et qui ré
affirme sa richesse culturelle, faite de 
d ivers i tés  pas se u le m e n t  c a n to n a le s ,  
m ais fait u n e  place à des in s t i tu t io n s  
a y a n t  u n  r a y o n n e m e n t  p lus  so u v e n t  
in terna tional que dans tou te  la Suisse.

Au pays de tous les n o n  choix, il ne 
reste d o n c  p lus q u 'à  faire la com binai 
son -  ou  l 'aveu -  suprêm e: la culture 
u rb a in e .  Mais c 'es t u n e  au tre  affaire, 
qu i devra se passer dans les têtes des ci
tad ins  eux-m êm es en  to u t  premier, yj
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ENTREPRISES A VISAGE HUMAIN

Dans le ventre de la baleine
Il y a 18 ans, Robin Cornelius créait l'entreprise Mabrouk SA, et lançait la 
ligne de vêtements Switcher. Aujourd'hui, l'entreprise est florissante tout en 
respectant des normes sociales et écologiques strictes.

D
a n s  l ’ h i s t o i r e  d e  P in o cc h io ,  le 
pe t i t  garçon  pas très obéissan t 
se fait h a p p e r  par  u n e  ba le ine  
aux entrailles si profondes qu'il 

y retrouve son vieux père.
La b a le in e  q u i o rn e  les v ê te m e n ts  

Switcher n 'e s t  pas si g lo u to n n e .  Tout 
au m oins occupe-t-elle u n e  part im por 
t a n t e  d u  s e c t e u r  t e x t i l e  e n  S u isse .  
Robin Cornelius, le patron  de M abrouk 
SA, u n  h o m m e  aussi f rondeur que Pi
nocch io , travaille en  p a r ten ar ia t  avec 
ses fourn isseurs  ind iens ,  po r tugais  et

En Inde

M
a b r o u k  SA a  des fourn isseurs  
dans  trois pays, l'Italie, l 'Inde 

e t  le Portugal. En Inde, l 'en trep ri 
se, e n  p a r te n a r ia t  d ep u is  d ix  ans  
avec u n  fo u rn is se u r  u n iq u e ,  e m 
p lo ie  850  em p lo y és .  L 'en trep r ise  
locale bénéficie d 'u n  m arché  logis
t i q u e  im p o r t a n t :  t r a i t e m e n t  des  
eaux , recyclage des m a té r ia u x  e t 
ch a m p s- te s t  d e  c o to n  éco log ique  
p o u r  l 'e n t re p r i s e .  Sur p lace  tro is  
can tines  o ffren t q u o t id ie n n e m e n t  
p lu s  d e  500  repas  e t  des  h a b i t a 
t io n s  o n t  été  am énagées  p o u r  les 
em ployés v e n a n t  de  loin. Trois dis
p en sa ires  m é d ic a u x  s o n t  o u v e r ts  
aux  em ployés, mais aussi aux  hab i
t a n t s  des  e n v i ro n s .  1 2 0 0 0  li tre s  
d ' e a u  p o t a b l e  s o n t  d i s t r i b u é s  
chaque  jour par  cam ion  dans  la ré
gion.

Enfin, alors que l'âge légal de tra 
vail en  Inde est fixé officiellement 
à 14 ans, M abrouc SA et son parte 
n a i r e  i n d i e n  n ' e m p l o i e n t  p a s  
d 'a d o l e s c e n t s  a u - d e s s o u s  d e  16 
ans, la com pensa tion  de leur salai
re é t a n t  p ay é e  a u x  p a r e n ts  p o u r  
qu 'ils  les envoyen t p lu tô t  à l'école. 
C 'es t ainsi q u 'u n e  école Switcher 
accueille que lque  200  élèves de la 
rég ion , d o n t  m o in s  d e  la m o i t ié  
so n t  les e n fa n ts  d 'em p lo y és .  M a
b rouc SA assum e le salaire des hu it  
i n s t i t u t e u r s  e t  d u  p r o v i s e u r  d e  
ce tte  u n i té  scolaire, r ec o n n u e  par 
l'État ind ien . Le budget global a n 
nuel du  projet en  Inde est es tim é à 
env iron  200000  francs.

italiens en vue de respecter des co n d i
tions de production  écologiques et so
ciales exemplaires (voir encadré).

C 'est en  m o n t ra n t  et en  exp l iquan t 
le travail fou rn i en  Inde, que  les res
ponsables de M abrouk se son t vu in ter 
peller par leurs em ployés: ceux-ci o n t  
d e m a n d é  q u e  les e x p é r ie n c e s  i n n o 
van tes  en  m atiè re sociale se conc ré ti 
s e n t  aussi en  Suisse. Si l ' i d e n t i t é  de 
l 'entreprise se trouve consolidée par les 
p rojets  m enés  à l 'étranger, si la satis
faction des em ployés d ép en d  aussi de 
leur appar tenance  à u ne  entreprise dé 
f e n d a n t  des va leu rs  h u m a n i ta i r e s  et 
éco log iques, il d ev e n a i t  alors im p o r 
ta n t  d 'effectuer les m êm es efforts dans 
le pays d 'origine. A ujourd 'hu i déjà M a
b rouk  n 'a  pas à rougir des cond i t ions  
de  t ra v a i l  p ro p o s é e s  au x  e m p lo y é s .  
Q u a r a n t e  h e u r e s  p a r  s e m a in e  p o u r  
to u t  le m onde , in terd ic tion  des heures 
su p p lé m e n ta i re s ,  u n e  échel le  des sa
laires fa ib lem en t hiérarchisée, y c o m 
pris p ou r  les vendeuses  des m agasins  
Switcher. De plus, l 'en treprise  prévoit 
d 'ouvrir  pour  cet au to m n e  u n e  garde
rie pour ses employés, ouverte  aux h a 
b itan ts  de la c o m m u n e  d u  M ont, sur 
les h a u ts  de  L au san n e . Enfin, Robin 
Cornelius  a im erait d im in u e r  le tem ps 
de  t ra v a i l  des  e m p lo y é s  d e  100 % à 
80% . Une réduction  financée en  partie 
par l'entreprise et répartie sur l'échelle 
des salaires.

Mais M a b ro u k  SA p répa re  u n  n o u 
veau p ro je t :  les co llabora teu rs  co n sa 
cre ra ien t  v o lo n ta i re m e n t  u n  jour par 
a n n é e  à u n e  tâ c h e  soc ia le . En to u t ,  
q u e lq u e  n o n a n t e  jou rs  se ra ie n t  à la 
d ispos it ion  d 'u n e  assoc ia tion  dan s  le 
d o m aine  de la solidarité. Des contacts  
o n t  été pris avec Pro Senectute et Pro 
Infirmis qui se verra ien t octroyer une  
t r e n t a in e  de  jours p o u r  des ac tiv ités

Quelques chiffres
1981 1991 1997

Ch. d'affaires
(en millions) 1,5 23 51
Employés
Production

3 40 90

(en millions) 0,2 2,9 5,1

n o n  prises en charges par le personnel. 
Encore à l 'état d 'ébauche, le projet est 
sous la responsabilité  d ’u n e  personne  
engagée à p le in  tem ps po u r  répondre  
aux besoins sociaux de l 'entreprise.

Les activités sociales de M abrouk SA 
répondent-elles à u n e  stratégie de m ar
ke t ing?  Peut-être. Mais les am b itio n s  
son t réelles. Les projets  se son t déve 
lo p p é s  d a n s  la du rée , b ie n  a v a n t  les 
p r ises  de c o n s c ie n c e  p o l i t i q u e m e n t  
correctes des grandes m arques  am éri 
caines. Les salariés s 'y  re trouven t ,  les 
fournisseurs aussi. Q u a n t  aux  clients, 
ils sont rassurés de savoir que la balei
ne ép inglée sur leur v ê te m e n t  m ange  
des p a r ts  de  m a rc h é  e t  n o n  les e m 
ployés. gs

Entreprises 
dans la cité

E n t r e p r i s e s  d a n s  l a  Cité est une as
sociation basée à Genève. Elle 

met en contact des «entreprises ci
toyennes » et des associations of
frant des prestations sociales. Plu
sieurs pistes sont proposées:

• Mobilisation des collaborateurs 
d'une entreprise dans des actions 
de volontariat.

• Parrainage: encadrer des jeunes 
entrant dans la vie active ou des de
mandeurs d'emploi. Des employés 
et/ou des retraités souhaitant rester 
actifs, utilisent leurs expériences 
pour accompagner des personnes à 
la recherche d'un emploi.

• C om m unity team challenge : pro
poser une équipe de collaborateurs 
qui réaliserait en un jour une mis
sion concrète au service d'une as
sociation locale active dans le do
maine de la solidarité.

• Détachement d'heures de tra
vail: prêter un employé pour un 
nombre défini d'heures à une asso
ciation de solidarité.

• Réseau de compétences: identi
fier, au sein de l'entreprise, les com
pétences professionnelles et person
nelles des collaborateurs afin de 
pouvoir les solliciter en fonction  
des besoins des associations.



NOTE DE LECTURE

L'écrivain et le verbe manquant
Tout chaud sorti de presse, le dernier livre d'Adrien Pasquali

A
u t e u r  d ' e s s a i s  r e m a r q u é s  sur N i
c o la s  B o u v ie r  o u  d e  r é c i ts  de  
voyage, Adrien Pasquali a publié 
sep t ro m a n s  d o n t  ce r ta in s  (Les 

Portes d'Italie, 1986) évoqua ien t ses ori
gines italiennes, et son enfance  d ' im 
migré en  Suisse. Le Pain de silence, bref 
récit qui paraît au jourd 'hu i,  reprend  ce 
th è m e  sur u n  p lan  intérieur. C 'est l 'h is 
to i r e  d 'u n  h o m m e  d e v e n u  é c r iv a in  
po u r  hab ite r  u n  silence originel, celui 
de ses parents, qui l'a autrefois m e n a 
cé, d im inué, angoissé.

Culpabilité sociale

Le récit n 'e s t  fait que de deux  p h ra 
ses, m ono logues  in térieurs sans débu t 
n i fin : l 'u n e  brode ou  tisse au tou r  de la 
phrase  de la mère, «sans dou te  n 'as- tu  
jamais été u n  enfan t» , et développe les 
t h è m e s  d u  m u t i s m e ,  d e  l 'a f f e c t i o n  
m a n q u a n te ;  l 'au tre  rep rend  sans cesse 
u n e  phrase du  père, «parlez plus d o u 
c e m e n t  », à travers laquelle  ém erge le 
rac ism e des voisins, les h u m i l ia t io n s  
d 'u n e  fam ille  d 'o u v r ie r s  i ta l ie n s  des 
années  60, cette discré tion apeurée qui 
est le lot de  t a n t  de dom inés.

Si la mère, de  par sa m aladie et son 
silence sur le passé, sem ble transm ettre  
le m alaise p sych ique  qu i fait de l 'e n 
fa n t  u n  « b a g n a rd  jam ais  b a ig n é  cas
sa n t  d u  ca illou» , le père, par  con tre ,  
par sa fatigue de travailleur et son effa
ce m e n t génère la culpabilité sociale, la 
« fau te  im ag ina ire» ,  la dév a lo r isa t io n  
de  soi. Le récit to u rn e  au tou r  du  silen
ce co m m e u n  «pain»  c o m m u n  ingéré 
par  cette  famille, qui se voit sym boli
q u e m e n t  privée d 'in te r locu tion  :

«[...] les rares occasions où  n ous  au 
r io n s  p u  n o u s  d i r e  q u e l q u e  c h o s e ,  
c ' é t a i t  p o u r  m a n g e r - b o i r e ,  a v o i r  la 
bouche  p leine et d o n c  n e  pas pouvoir  
p a r le r ,  la  b o u c l e  é t a i t  b o u c l é e ,  la 
b o u c h e  aussi, e t  n o u s  é t io n s  réun is ,  
n o u s  é t ions  ensem ble  sans avoir r ien 
de c o m m u n  que  nos bouches bouclées, 
c 'e s t  ça, c h a c u n  p o u r  soi, to u s  p o u r  
personne  [...]».

L i ta n iq u e  e t  ressassan t,  le réc it  re 
p r e n d  d es  re f ra in s ,  p a r fo is  des  p r o 
v e rb e s  s a v a m m e n t  d é m o n t é s  e t  r e 
m on tés  selon les lois de la consonance. 
Jeux  de m o ts  p le inem en t motivés, vir
tuosité  vouée à faire le tou r  de la p au 
v r e té  i n i t i a l e  d e s  m o y e n s  d e  c o m 
p r e n d r e  sa c o n d i t i o n .  L’é c r iv a i n

n 'ém e rg e  de ce b loc  de m u t ism e  que 
ta rd iv e m e n t  («je n 'a u ra is  jam ais  étç  
pas-parlant dans la douceur») en c o m 
p o s a n t  avec le s ilence, e n  l 'u t i l i s a n t  
p lu tô t  que  de le contrer, afin  de  p a r 
achever sa naissance en  réin tégran t le 
« b a in »  des paro les  in itia les. Ce qu 'i l  
n ous  con te  en  to u te  in t im ité  ici, Pas
qual i  l 'ava it  déjà  th é o r isé  d an s  Filia
tions et filatures, u n  essai de 1991, par 
la n o t io n  de « creux de parole», faille

URBANISME

N
o t r e  e n v i r o n n e m e n t  l e  p lu s  
p r o c h e  p e u t  se révé ler  source  
d 'in té rê t.  P renons u n  obje t ap- 
p a re m en t sim ple que nous p ié

t in o n s  au q uo tid ien  : le passage piéton. 
U n sociologue am éricain, Erving Goff- 
m an , s 'était p en c h é  sur cette véritable 
é n ig m e :  c o m m e n t  les p ié to n s  e t  les 
p ié to n n e s  de  base, c o n s t i tu a n t  d eu x  
m a sses  h u m a i n e s  q u i  se p r o j e t t e n t  
l 'une  con tre  l 'au tre  sur u n  passage p ié
ton ,  c o m m e n t ces fantassins du  q u o ti 
d ie n  p a r v ie n n e n t - i l s  à b o n  p o r t ,  de 
l'au tre  côté, sans s 'en trechoquer  au m i
lieu  de  la c h a u s sé e ?  M ais c o m m e n t  
d o n c ,  e t par  qui, les tra jec to ires  e m 
prun tées  sont-elles tracées?

Adopter la juste trajectoire

Je la isserai p la n e r  ce m y s tè re  p o u r  
p re n d re  la q u e s t io n  q u e lq u es  e n ja m 
bées auparavant.  La peur du  gendarm e 
-  ou  la cra in te  de la 
co l l is io n  avec de  la 
ferraille autom obilis- 
t i q u e  e n  m o u v e 
m e n t  -  est-elle to u 
jours suffisante pour  
en jo indre  les pié tons 
d ' a d o p t e r  la  ju s t e  
trajecto ire , celle qu i 
leur est réservée?

D ans quels cas les 
pié tons e m p ru n ten t-  
ils u n  c h e m in  n o n  
prévu, ni autorisé?

C i - d e s s o u s  u n e  
il lu s tra t ion  p ar lan te  
tirée de la revue Ha-

et chance  pour  l 'écrivain de conquérir  
une  voix propre.

D 'u n e  rare un ité ,  dense  et maîtrisé, 
ém o u v an t  jusque dans la po n c tu a tio n  
utilisée p o u r  m ode ler  le silence et les 
bribes de m o ts ,  Le Pain de silence est 
sans dou te  parm i les plus forts récits de 
cette rentrée de prin tem ps.

Jérôm e Meizoz 

Adrien Pasquali, Le Pain de silence, Zoé, 
1999, 123 p.

bitation  (3/98). Dans ce cas, le passage 
p ié ton  est situé b ien  trop  en  retrait du  
ch e m in e m e n t  p iétonnier, il oblige «les 
pié tons à [un] dé tour  artificiel par  rap 
port à leur trajectoire naturelle». Résul
ta t ,  les in d iv id u s  m a rc h a n ts  c o u p e n t  
court, en tre  deux  po in ts  choisissent la 
droite  et d o n n e n t  par là-m êm e raison 
à la géom étrie  euclydienne. Morale, il 
faut observer les com portem en ts  avant 
d 'équ iper  l 'env ironnem en t .

Autre exemple: le ch em in  d 'accès au 
b â t i m e n t  des  sc ien c es  h u m a in e s  de  
l'Université de Lausanne était b ien  b a 
lisé de goudron  frais. Mais il serpentait 
serré sans raison évidente. La ten ta t ion  
é t a i t  t r o p  fo r te ,  to u t e s  e t  to u s  p r e 
n a ie n t  là encore  au  p lus court,  dessi
n a n t  u n  sentier «naturel». Le «naturel» 
est offic ia lisé : ce t te  œ u v re  co llec tive  
est a u jo u rd 'h u i  pavée. Mais les deux  
parcours  coex is ten t  et les ch e m in s  se 
croisent. cp

•% • »  • •

Trajectoires piétonnières


