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Croix-Rouge suisse

VECU

Elle cötoie les desherites de Suisse depuis plus de
35 ans

La dame de coeur
Nous sommes un Etat social. A premiere vue, il
semble que tout le monde vit bien dans cette Suisse
riche. Mais il y a l'envers de la medaille: des per-
sonnes qui doivent s'en sortir avec le minimum
vital. Or dans notre pays, la pauvrete a quelque
chose de suspect; c'est pourquoi il existe chez nous
certainement davantage de pauvres honteux qu'ail-
leurs.
Par Lys Wiedmer-Zingg

La Croix-Rouge ne verse pas
de rente et n'est pas un

office des affaires sociales; mais
eile est prete ä venir en aide ä

une personne se trouvant
dans une impasse financiere.

Une vie au service des dehe-
rites

Elsi Aellig dirige le Service
des Affaires sociales de la

Croix-Rouge suisse, qui en-
globe I'ergotherapie, les re-
cherches (service de re-
cherches et reunification des
families), les activites des
assistants benevoles Croix-
Rouge, les autocars pour han-
dicapes ainsi que les de-
mandes d'aide individuelles
provenant de Suisse et de l'e-
tranger.

En 35 ans de travail aupres
de la Croix-Rouge suisse, Elsi
Aellig a assiste ä toute une se-
rie de transformations surve-
nues au sein de l'organisation,
dans la societe et dans sa propre

existence. Elle raconte:
«Au fil des ans, on m'a confie
tellement de täches diffe-
rentes que c'est comme si j'a-
vais exerce une demi-douzaine
de professions.»

Elle cite comme exemple
des parrainages pour les
«Families et personnes seules vi-
vant en Suisse» et les parrainages

SOS-Aide individuelle:
«Autrefois, il n'etait pas rare
qu'un contact personnel s'eta-
blisse entre parrains et filleuls.
On echangeait des cadeaux et
de la correspondance. On avait
fait connaissance et on se ren-
dait visite. De nos jours, on
prefere refuser toute aide plu-
tot que de sortir de I'anony-
mat.» Voilä le resultat du
Systeme de prevoyance sociale
en vigueur en Suisse.

Les grandes operations de
parrainage telles que celles
mises sur pied au debut des
annees cinquante, avec no-
tamment «Un lit pour chaque

enfant suisse», ne sont plus
d'actualite.

Par contre, nous recevons
un nombre croissant de de-
mandes d'aide financiere en
cas de difficultes insurmonta-
bles.

Elles sont le fait de
personnes qui n'ont pas de
caisse-maladie et qui tombent
brusquement malades, ou
d'autres qui voient leur
minimum vital dejä modique consi-
derablement menace par la

franchise. II arrive aussi que
nous payions durant quelques
mois les primes des caisses-
maladie pour une personne
connaissant des difficultes fi-
nancieres. Toutefois, la Croix-
Rouge ne verse aucune contribution

d'entretien; c'est lä I'af-
faire des offices de
prevoyance sociale. En cas d'im-
passe due au chömage, ä un
accident, ä une maladie grave,
mais aussi ä un incendie, nous
apportons une aide substantielle

en fournissant des lits et
de la literie ou des vetements
ä une famille ou ä une
personne seule.

Nous repondons aux appels
ä I'aide dans les plus brefs de-
lais et sans formalites administratives

excessives.
Grace ä la generosite d'un

couple bernois (dont I'epouse
est malheureusement dece-
dee depuis), nous avons pu
creer un fonds qui nous per-
met de prendre en consideration

des demandes speciales.
Nous avons participe par
exemple au financement d'une
machine ä traire destinee ä un
paysan qui ne pouvait plus
traire ä la main, en raison
d'une maladie de cceur. Grace
ä la fourniture d'une pompe ä

eau, nous avons pu faciliter

ElsiAellig, au debut des annees
50, lorsqu'elle dirigeaitle transport

des enfants. Elle est aujour
d'hui responsable du secteur so
cial de la CRS.

considerablement la vie d'une
famille de paysans de monta-
gne.qui devait descendre chaque

jour chercher de I'eau au
pied du rocher sur lequel se
trouve sa ferme.

Nous pretons egalement
une oreille attentive aux etran-
gers qui connaissent des pro-
blemes particulierement deli-
cats. L'assistante sociale d'un
hopital nous a ainsi fait part du
cas de deux jeunes soeurs you-
goslaves qui travaillent en
Suisse comme ouvrieres
d'usine. Lorsque leur frere est
tombe malade, elles sont al-
lees le chercher en Yougosla-
vie et I'ont ramene en Suisse,
ou une operation urgente a pu
etre effectuee. Pendant des
annees, les deux sceurs ont
preleve de I'argent sur leur
maigre salaire pour payer les
dettes accumulees. Nous
sommes alors intervenus pour
leur apporter notre aide.»

Une aide dont I'utilite est
evidente

La periode qui a suivi la Se-
conde Guerre mondiale repre-
sente pour Elsi Aellig une epo-
que particulierement belle et
un exemple d'aide au vrai sens
du terme. Elle organisait alors,
au debut des annees cinquante,

les transports d'enfants en
provenance des pays detruits
par la guerre et qui venaient
passer quelques mois de va-
cances en Suisse. Elle discu-
tait avec les CFF, s'occupait de
trouver des accompagnants

benevoles: «J'etais chaque
fois emue jusqu'aux larmes
lorsque j'assistais ä I'arrivee
des enfants emacies, au
regard apeure. Apres trois mois
de vacances, on les reconnais-
sait ä peine: ils repartaient po-
teles, avec de bonnes joues
roses et un sac ä dos rempli de

plaques de lard et autres mer-
veilles pour leurfamille.

Une mere habitant Francfort
n'a veritablement pas reconnU
son propre enfant, ä son retour
de Suisse.»

En 1960, une nouvelle täche
attendait Elsi Aellig. On lui con-
fia la poursuite des operations
de secours mises en route
apres la guerre et la guerre
civile dans la region de la Mace-
doine en Grece. On distribuait
des paquets contenant des
couvertures de laine, des
vetements et des chaussures, ej
on fournissait une machine ä

coudre aux jeunes filles ayarit
suivi une formation de coutu-
riere. La Croix-Rouge a egalement

ramene en Suisse de

nombreux groupes d'enfants
atteints de tuberculose, afin

qu'ils suivent une cure. Par lg

suite, eile a construit sur place,
en Grece meme, un etablisse-
ment de prevention, dans un

monastere. Davantage
d'enfants ont ainsi pu y recouvrer
la sante, sans que les frais

augmentent pour autant. Mais
ce n'etait qu'une aide partielle,
puisqu'il fallait ensuite les ren-
voyerdans les logements insa-
lubres. C'est pourquoi on s
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integre au programme d'aide
l'assainissement des habitations.

Des locaux humides et
sentant le renferme ont ete
transformee en pieces claires
et accueillantes, grace ä la

pose de fenetres plus
grandes, d'un plancher de bois
et grace ä un nouveau crepi.
Ca et lä, on a ajoute ä la vieille
masure insalubre une nouvelle
chambre pour les enfants; on
a meme subventionne de nou-
velles constructions.

Elsi Aeilig se souvient: «A
cette epoque, j'ai appris ä

nYimposer comme femme
dans un monde dirige par les
hommes. Ma vie durant, j'en
serai reconnaissante ä la Croix-
Rouge.»

A titre de post-formation, Elsi

Aellig a suivi entre 1961 et
1964 les cours du soir de
i'Ecole d'assistants sociaux,
ou elle a obtenu son diplöme.

Recherches dans I'interet
des families

Le terme froid de re-
cherches (Service de re-
cherches et de reunification
des families) cache un nombre
irnpressionnant de destinees
humaines dont s'occupe Elsi
Aellig, du Service sante et
affaires sociales de la CRS.

Les dossiers sont epais, de
onfeme que les classeurs dans
'esquels sont ranges tous les
cas.

Les collaboratrices de ce
Service precedent comme des
oriminalistes. Le bureau de re-
cherches commence ä fonc-
fionner lorsqu'un frere hon-
9rois desire retrouver sa sceur
Partie autrefois pour la Suisse,
'e frere ou la sceur, le pere le
fils, la mere la fille, etc. Selon

cas, on se renseigne aupres
de I'Office federal de la police
ou des offices de control des
Habitants des communes,
Pour savoir s'ils possedent des
renseignements sur les dispa-
rUs. Lorsqu'on reussit ä repe-
rer une personne recherchee,
'I s'agit avant tout d'entrer en
contact avec elle. Car la CRS
de transmet aucune adresse
Sans l'accord de la personne
ooncernee.

Une famille reunie, c'est
Plus qu'une recompense. Tout
'o service s'en rejouit, Elsi Ael-
'ig en tete.

La pauvrete se cache der-
r'ere la prosperity. Elle laisse
SUssi dans I'ombre ceux qui on
fait vocation de la soulager. Elsi

Aellig fait partie de ces per-
sonnes dont on parle peu.

(suite de la p. 9)
Certains s'y resolvent; avec

toute la dependance que cela
entraTne: une forme de mise
sous tutelle. D'autres croient
pouvoir s'en tirer par eux-
memes, et tombent dans une
marginalite voisine de la clo-
chardise. lis vivent d'expe-
dients, esperant retrouver du
travail, ou s'imaginant qu'ils
peuvent «tenir le coup». Mais
les annees passent, leur situation,

loin de s'ameliorer,
empire. Sur un curriculum un
«treu» d'une annee fait mau-
vais effet. Du point de vue psy-
chologique, cette incertitude,
cette insecurity de chaque
instant produit des effets desas-
treux. «Une annee sans travail
equivaut presque inevitable-
ment ä des troubles psychi-
ques», declare M. Ruchon, di-
recteur-adjoint de I'Hospice
General. «Plus longtemps on

reste hors du Systeme, plus il

devient difficile de s'y re-
mettre.»

Un voyage
au bout de I'espoir

Au Care, un centre fonde
par Caritas, on peut manger
tous les jours un repas chaud.
A quatre heures. Pourquoi au
milieu de I'apres-midi? «Si le

repas etait ä midi, explique M.
Jean Grob, directeur de Caritas,

les habitues auraient de
nouveau faim le soir. D'ail-
leurs, quand on vit au jour le

jour, comme eux, on n'a pas
les horaires de tout le
monde.» Les habitues? Environ

quatre-vingt personnes,
toutes sans ressources. «Chaque

annee nous en avons dix
de plus», estime M. Noel
Constant, responsable du
Care. «Des clochards plus ou
moins volontaires. Certains, au
depart, refusaient le beton, le
metro-boulot-dodo; ils pen-
saient qu'ils pouvaient vivre en
marge. Mais c'est dur.
Certains ne possedent que la

veste qu'ils ont sur le dos et
qu'ils ont regue ä Caritas ou au
Centre social Protestant. Iis

n'ont rien, pas meme de quoi
se payer une douche ä 2

francs ä la gare. Mais surtout,
ils souffrent terriblement de
leur Statut de paria. Lorsqu'ils
s'apergoivent ä quel point ce
mode de vie est penible, il est
trop tard pour se reintegrer,
pour trouver un emploi et s'y
astreindre. Apres quelques
echecs, I'espoir s'envole; on
s'installe dans un regime de
survie.»

Mangeant au Care, dormant
ä la belle etoile en ete, le re-
tour de I'hiver les angoisse, car
oü dormiront-ils? Dans le bara-
quement de l'Armee du Salut,
chemin du Galiff? La nuitee y
coüte 5 francs. Mais on n'a le
droit d'y rester que trois nuits
par mois. Une seule nuit, si
I'on n'est pas Genevois. On
peut se demander ä quoi sert
ce baraquement, d'ailleurs
toujours vide. Quant ä l'hötel

de l'Armee du Salut, ä 25
francs la nuit, inutile d'y songer.

Ceux qui ont de la chance
trouvent un «squat», provisoi-
rement. Les autres... Noel
Constant essaie de leur trouver

«quelque chose»; difficile,
on s'en doute.

«Le plus inquietant», ajoute
ce dernier, «c'est que la

moyenne d'äge des
personnes dont je m'occupe
baisse constamment. Actuel-
lement, eile oscille entre
trente et quarante ans.»
Comment expliquer ce desen-
chantement chez les jeunes,
ce refus de la vie en societe?
«Je crois que I'on developpe
trop, chez les jeunes, le besoin
de motivation. Depuis l'en-
fance ils entendent dire qu'il
faut <se realisen, (trouver sa
voie>. C'est bien joli, mais moi
je leur conseille de ne pas quitter

un job avant d'en avoir
trouve un autre...»

Geneve cache ses pauvres
Un homme etonnant, ce

Noel Constant. II a voue sa vie
aux demunis, aux rejetes, qui
le trouvent disponible 24 heures

sur 24. Seul assistant so¬

cial, ä Geneve, ä travailler dans
la rue, il explique simplement:
«Ceux qui ont besoin de mon
aide sont sur le pave, c'est lä

qu'il faut aller les chercher.» Et
il sait les trouver. Pourtant, on
s'etonnera peut-etre: «Des
pauvres, dans la rue? Je n'en
ai jamais vus...» C'est vrai
qu'on a de la peine ä y croire,
et qu'on ne les remarque gue-
re. Car la Suisse, Geneve
surtout, cache ses pauvres, ses
marginaux. Habilles comme
tout le monde, ils ne font pas
tache; une tache qui risquerait
de ternir l'image de marque de
la ville internationale. Sans,
d'ailleurs, que la question en
soit reglee pour autant.

«Au contraire, estime ('assistant

social, la marginalite pour-
rait etre mieux geree, si I'on
faisait une place ä tout ce qui
depasse de la norme. Laisser
vivre ceux qui chantent dans la

rue ou dans le tram, ceux qui
dessinent ä la craie sur les
places, qui vendent des bricoles
au bord des trottoirs... Mais
non! II faut des patentes pour
tout, la police les refoule. Ou
I'on rentre dans le <systeme>,
ou bien... Drogue, alcoolisme,
suicides, se chargent souvent
des autres. Tout est question
d'ordre et de desordre. Les
voitures, elles, feraient plutöt
desordre...» Reconnaissons-
le, la Geneve actuelle n'aime
pas la marginalite, la faiblesse.
«C'est vrai», reconnai't le con-
seiller administratif Guy-Olivier
Segond, charge des affaires
sociales, «que la societe est
de plus en plus dure. Les gens
se plaignent de tous ceux qui
ne sont pas comme eux, ils
souffrent d'un sentiment d'in-
securite chronique, d'ailleurs
bien injustifie. Le courrier que
je regois en fait foi. Dans les
restaurants, on refuse les han-
dicapes mentaux, meme ac-
compagnes; ils risquent soi-di-
sant d'alterer l'ambiance...»

Certes, en plus de I'assis-
tance publique, Geneve four-
mille d'associations alternatives

(au moins 500) speciali-
sees: les unes s'occupent des
handicapes, les autres des al-
cooliques, des femmes
battues, etc. Une nouvelle for-
mule consiste ä procurer aux
chömeurs de longue date de
petits travaux ä temps partiel,
pour les rehabituer, les aider ä

se remettre sur les rails. Mais
qui dit assistance doit craindre
la dependance. Dependance

(suite p. 30)

UNE DEFINITION DE LA PAUVRETE
Personnes pauvres: individus ou families dont les ressources sont si
faibles qu'ils sont exclus des modes de vie minimaux acceptables
dans I'Etat membre dans lequel ils vivent.
A qui peuvent-ils s'adresser ä Geneve: Assistance publique (Hospice
General, Service social de la Ville), autres services polyvalents, pri-
ves: Caritas, Bucase (Bureau central d'aide sociale), Centre social
Protestant, Armee du Salut. Et des centaines d'associations alternatives

(Le Raccard, La Bizaigue, Plate-Forme, Arcades, L'Orangerie,
etc.). La Croix-Rouge genevoise ne s'occupe pas directement de
pauvres, mais peut les «brancher» sur l'un des services sus-men-
tionnds.

ACTIO 13


	La dame de cœur

