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I c 1 7  (1cccnl)rc  1959,   l'Asscnbkc icIcraIc  a du inenibre du (nsei1 kdtra1 tuitre 1)rcsltIctlt 

ciitra1, M. \X 7 iIIv .p/i/)/er, cousciller aux ktats, de Zurich. II a succdé  a NI. le conseilkr 

ftdéral  Giuseppe  Lepori  a  la  tête  du Departement des postes et des chemins  de  Icr,  et exerce 

iiflsi 

 

la  haute surveillance sur la SSR. I)eux autres conscillcrs fédéraux élus Ic mé rne jour 

iaient, eux aussi, étroiternent  lies a  la  radio  et a  la  tClCvision.  M.  Ic conseiller fCdCral  Hans 

lcter Tcc/mdi faisait partie du co rn itC  de  Ia SociétC radiuphonk1ue  de  Bale,  et M. Ic conseiller 

icdCral ion  Moos de celui de la  SociCtC radiophonicuc dc Berne. 
NOUS exprirnons  a  M.  Ic consciller fCdCral Spühler notre sincere reconnaissance pour sa 

ngue colIal)oration  au sein du (;ornite central ,  ei notamment pour  la  presidence chur-

\ovante  CILCil  a exercCe en 1958 et 1959. 
I .e 19 fCvrier déjà, Ic Conseil fCdCral nommait  M.  Elans  ()preIJI, conseiller  national,  Cditeur  

i Zurich, nouveau président dc  la  SSR en sa  quaIR6 de  membre  du Cornité central depuis 

ii esi parfaitement au courant  de  t( )US  Ics pr blCnics o  )LIchant  t Ia radi et I Ia tclv isi 'a. 



CO  N I I 'I'  Ii CEN'T'RAL 

Bien 1u'il  ne  Solt entré  en  tonctions (]U'CIT1  1960,  le  nouveau  président central  na  plus  besoin  
(IC SC  presenter aux membres  de  la SSR. its te connaissent  par  son activité, pendant dc n.)m-
breuses années,  en  qualit6 de representant de Ia Conlédération auprès  du  Cornité central. 
lusqu'ici certes,  il  a  dü jouer souvent  Je  role d'«avocat  du  diable»  pour lutter contre Un 
vcntuel «cont()rrnisme»,  et  pour ernpécher juc Ic Comité central  ne se  comporte  a  l'égard 

dc la Direction generale d'une manière  par  trop «gouvernementalc»!  
Par  son election, sa position  au sein du  Coniité central  a  change  du  tout  au  tout.  11 en  est 
rarfaitencnt conscient.  La  conduite perspicace  dune aussi vaste  Organisation  clue  La  SSR 
depend cssenticltement d'une preparation minuticuse  des  afThircs  par  les organes compétents, 
cc c1ui i rnplijuc  en  mémc temps, dans  Je  cas  de la SSR,  des  rappurts  de con1ance reciprOcue 
(ntrc le président et  Ja  Direction generate.  Je  suis cnvaincu i1u'entre  La  1)irection générate 
Ct moi, cette condition est réaliséc grace  a  unc  loyale  collaboration.  
11  n'est pas facile  de succéder  a Monsieur  le Conseiller fédéral Spühler  a la  présidence  du  
( ;Umite central  de  la  SSR. Précisérnent parce qu'en sa qualite  de président, il attachait une 

rande importance  a  la solution  interne des  problèrnes , de façon  a  dorniner absolurnent  la 
inatière  au  moment oü elle scrait sou rnisc aux délibérations  du  Cornité central  et  de l'Assern-
litéc  des  delégués. Si  1959 ne  sera pas dans l'histoire  de la radiodiffusion suisse aussi maruante 
4lue l'année précédente, cela est  da a  une serie  de circonstances fàcheuses, qui ont empché les 
' rganes compétents de prendre  des  decisions importantes avant  la fin de l'annCe.  Par  suite  de 
Ia  grave  maladie  du  chef  du  I)éparterncnt  des  postes  et des  cheniins  de fer,  Monsieur  Ic Con-
eiller fédCral Lepori,  au  cours  de l'CtC dernier, l'autoritC de surveilLance na pas encore pu  se  

prononcer sur Ic recours  des  SociCtCs-rnembres  de Beromünster contre la decision  du  CornitC 
central  a  propos  de la repartition de Ia  taxe  d'audition  entre  Ja  Suisse allernande  et  ic  Tessin.  
l)c mCrne, le verdict de l'autorité de surveillance  au  sujet  du siege des  studios  de télCvision est 
intervenu si tard, que les recours de Bale  et  de  Lausanne au  Conscil fédéral, derniCre instance  
en Ja  rnatiCre, étaient encore  en  suspcns. 
Nous regrettons, pour notre part, lc malaise que ces faits ont provoquC  au sein  de  la  SSR. 
Nous ferons tout cc qui cst  en  notre pouvoir pour apaiser Ic  plus tot  possible les esprits 
echaiit1;  Lt  «  o  cxistc flee pacifique» dcvrait  au  moms pouvoir rCgner clans  Ja  SSR.  

\u  milieu dc l'annCe ccoulCe, Ic Conseiller fédCral Lepori  a  maiheurcusement été contraint, 
pour  des  raisons  de sante,  a  cesscr son activité de chef  du Departement des  postes  et des  
chemins  de fer,  et a  annonccr sa dCmission pour  Ja  fin  de l'annCe. Nous Ic remercions  du vif  
intérét c1u'il  a  toujours porte  a  la radio et  a  la télCvision.  
I e 17  dCcembre, I'AssemblCe fCdCraic  a du  membre  du  Conscil fCdCral  M.  Willy Spühier, con-
ciller aux  Etats,  jusqu'alors président central dc Ia SSR.  11 a  Cté chargé de la direction  du 

Departement des  postes  et des  chemins  de fer. 



..\ C()té  des  ailaires statutaires (budgets, comptes ,  etc.), le Corniu central sest occupé  du  

piob/ème  de /i  /i/éiision dans chacurie  des  huit seances  de  l'annéc passée.  La  question  du siege 
des  studios  de  télévision était  au  premier  plan.  1.a  majorité  du  Comité central s'était profloflCée  
en  faveur  de  Lausanne et  de  Zurich, tandis u'?t l'Asscrnhlée générale  du 5  juillet,  a  St-Gall, 
Li majeure partie  des  délégués désignèrent BuIc  et  Lausanne.  
\ux termes  de la  concession, Ic  Departement des  postcs  et des  chemins  de  fcr est competent 

avoir consulté  la  SSR  et  Ics PTI' - poor designer Ic  siege des  studios  de  tékvison. 
l)eu avant  la fin de  l'année, Ic  24  déccmbrc, Ic 1)éparternent s'cst dlécidé pour Zurich  et  
( enève; Bale  et Lausanne  ont recouru contre cette decision.  
I .e  comite central  a  accordC un credit dc  fr.  250000.— a  la  C(  )RSI pour l'acciuisition  d'un 
lerrain  de  23 0  ni 2  lirnitrophe  au nouveau  studio  de  Lugano.  lur  V  installer un futur studio 
Jc tClCvision. Le train  de  reportage  TV qUe les  PTT ont fait construire pour Ic  Tessin  sera 
pt•Ct  a  fonctionner  a  fin  1960.  Cette installation  ne  perrnettra guère d'émettre  plus  de  ijuatre 
heurcs dc programme  en  movenne  par  sernaine. Le programme destine  au Tessin  devra donc. 
:1  l'avcnir aussi, etre alincntC  par  des  rr  )(lucti()ns  de la  Suisse ronande, dc Ia Suisse allenLln(le  
ei  de  l'Italic.  
I  cs previsions (IC s  pessillustes. 1ui allirmatent  au  cours  des  premiCres annCcs d'aprCs -guerre  
(1UC le nornl)re tICS auditcurs  de  ‚adio avait atteint son point culminant,  se  Sont révélées 
fausses. Lc nombre  des  concessionnaires  a  encore augmentC  de  380()() en 1959 et  s'Clève  au  
chiffre  de 1388000.  Le s)'.r/F1/e  des  $1/Idios-pi/otes  (Vorort)  s'est avCrC favorable dans certains  
(14  )naines.  
I  decision intervenue lors dc l'\sscmhlCc gCnCrale  de  St-Gall d'attribuer  au  service  des  oneiec 
',;ir/es  au  maxinuirn  fr.  1.— par  concessionnaire  de  radio  a  mis Ic point  final a  de  fastidicuses 

discussions  au  Cornité central sur le  f-inancement  de  cc service.  La  Commission  des  programmes 
dc Schwarzenbourg esquissera chaue annCe dans un rapport  au  ComitC central  [es  tàchcs 
essenti el les  du  service  des  ondes courtes,  et  indiqucra egalement cuels seront ses bcsoins 
financiers pour l'annCe suivante. 
Les prob/èniesiiiridiqiies. 1ui  ont Souvent aussi bien un caractère financier, administratif,  quc  
juriclkjue, reparaissent toujours  a  l'ordre  du  jour  des  sCances  du  Comité central. Les droits 
d'auteurs  et  d'interprCtes, ainsi que les taxes d'enregistrcment  et  de  reproduction grCvent 
toujours  plus  ics frais  des  programmes  de la  radio  et de  la  tClévision.  
La  réorganuaiion  de la  Direction généraie  teile  que Ic Cornité central I'avait envisagCe  en  ocrubre  
1958 a Lugano,  visant  a  crCer deux divisions (radio/télCvision),  a  échoué. Pour succéder  i 
M. Georges  Conus, décédC,  M.  Domenic  Carl a  Cté élu  nouveau  directeur administratif. 

L'introduction d'un controle  des  finances adapté  a Ja  structure particulière  de la  SSR  a  etC 

CtudiCc. 
\près  de  longs pourparlers, auxquels l'autoritC  die  surveillance  a  aussi participC, les nCgo-

(tations  en  vue  du  transfert dc propriCté  des  biltinients  des  studios radiophoniques  de  Beriie  ei de  
(relieve aux sociCtCs-membres dc ces regions )nt  ab  )uti. \insi, Ics prescriptions dc  la  c' n  
(t55j(  11  Liiis  CC (l(  tmainc ' )nt CtC rcspcctces. 

() 
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1  ()rsc1u'i1  y  a  cini1uante  ans Ni.  Pau1-1)ujs N1crcantn, conccssu)nnairc  de  radio  no 1.  (ictan-
(lalt  a  I'Etat  de  Vaurl l'autc)risation  de  construire  Ulk  '1flteflflC PUt capter les burborvgmcs 
dc la  Tour  Eii11, seuls 1uek1ues plaisantins  Sc  risc1uaient  A  irnaginer Ic destin  de  la  radio-
phonic, appeléc alors TsI.  Ft  encore  se  trompalent-ils. 
« Dans un derni-siècle »‚ écrivait un journaliste, «l'hornmc n'aura  plus  bcsoin  de  montre. Sa calmu 
‚  I LI  SOfl i)arapIui( IUI survira d'antcnnc r(3t1r Pr(T(lr 1'licu rc CX1Ct( (lU  plus P(  )Ch( tict tctlr  

1' n  demi-siècic 
\OUS  V  somme.  

I t  déjà ce  West  1 -)kls ft  t  'ri juc  1' n se  dispuc. itis I' lnt :. c .  Ix  pr grs  va plus  \ile  k1kic  

I'imagination  de  l'hornrne  de la  rue. Le miracle est (1uotidien.  Ft  ics institutions cui sont 
(hargécs d'en tirer parti peincnt  a  s'y adapter, rctardées iu'el1es  sont  par  Ic boulet d'idées 
clésuètes ou  de  statuts  tot  vicillis.  La  radiodiffusion est un  des  domaines,  a  I'étranger comme  
chez nous,  ob  Ic délinitif hâté court rapidenient  Je  risque  de  devenir  du  provisoire.  A  peine  
a - t-on créé un cadre pour réglementer l'instrument télé-radiophoniquc quc cc dernier soufire 
de  s'v loger  et  Ic  brise.  C'est Por1uo1  on  ne  cesse  de  parler  en kiirope  de  reorganisation, 
de  réadaptation,  de  rationalisation.  Comme  s'iI fallait, chaque fois (JUC  la  radiodiffusion fait 
un progrès notable,  en  repeser  Ja  portée socialc  et  Ia distribution  des  responsabilitCs.  11  est 
vrai que  la  tClévision est là, perturbatrice, remuante, procliguc  et  impérieuse; on  ne  rCussir 
pas encore  a en  saisir toute i'ampleur future. Son bcrceau craque quand dIe Ctend les bras.  
11  lui  faut de  l'espace,  a eile  dont les ondes n'en ont guère:  et eile  refuse  de  s'encaer dans Ic 
reglement CprouvC de  la  radiodiffusion  sonore.  

(  )n a  souvent parlC jadis  de  confondre i'exploitation dc  la  radio  et  de  la  tClCvision dans les 
studios actuels. N'est-cc pas  la  premiCre idee qul vient  a  I'esprit, iorsqu'on est incomplete- 
menu int( ) rm 	I  1Ia, e'est  mal  e(nnaitre Ia tclevisi( ri, nianieuse d'arent, cxicantc  en  

(‚ cr1 ain.ci i//ic' it prcsrnk 	 i' 	/ 	; 	 lil' 	‚ 	a'.' "Il! 	-  i' 	I  •' 	/ ;//!f:a'i:  
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Si  Von veut conondrc l'expluitatiun de  la radii) VCC celle  de la télévision, c'est I'une ou 
I'autrc iui dépérit,  comme certains pays en ont fait l'cxpérience. 
I £ 1)robl 6mC  en Suisse est peut-étre plus cornpli(Jué ju'ailleurs. C'est un casse-téte que dc 
chercher Un dénominatcur COITIITIUfl  au fédéralisme, au régionalisme et  A SOfl fracrionnement,  
a  floS langues  nationales ainsi cju'aux dialc ctcs akrnaniics, aux aspirations  des sociétés régu) 
nales, aux revendications des villes et des cantons,  a des intéréts  de prestige jui  ne s'accordent 
pas forcérnent avec les intéréts  de I'institution, enfln  a  un travail coordonné et aux clures 
exigences financières d'une exploitation  qui refuse de s'accomrnoder de tarit d'apprits divers 

Ct contrariants.  

La constitution méme  de notre société  ne perrnet pas toujours dc porter immdiatemcnt 

remède aux lieux  ob  se mettent les maladies  de retardement.  La radio, on le sait, a été portéc 
sur les fonts baptismaux par d'intrépides initiatives locales, on ne renie pas volontiers un 
tel passe. Les sociétés regionales sont  la garantie méme  du fédCralisme. Tout projet  de portCc 
générale donc est agitC dans de nombreux creusets avant dc revenir vers l'AssemblCe génC-
rale, Ic long d'une rampe d'escaliers, oÖ les paliers sont nombreux  et  ob  se forge et se déforgc 
Ic Icr des decisions. Car on ne pense pas forcCment  de la mmc manire ii Bilc, (envc,  I au-
sarinc, Berne, Zurich, St-Gall, Lucerne, Coire OU  Lugano. 
C'cst ainsi u'on  en arrive  a des solutions «suisses )), marcluCcs  dc prudence  et mettant rant 
d'intéréts divers sur les plateaux  de la balance. qUe  In raison pnliti(1uc I'crnporte parfois sur 

Ic rationnel. 

La r6rnie de  not re institution ? 

EIle est  en cours. Certains l'auraient vouluc nette  CICS  1 )5), vuire 195'. ( )n ne sauralt pn 
poser un plan d'organisation valable qui ne fCit assis sur des donnCcs süres, des Cléments 
stables.  AU  debut  de cette annCe  1960,  la tClévision elle-mCme était encore hãtic sur le sable, 
puisqu'on  ne savait duels  Ctaient les Iieux dCfinitifs des studios TV. D'autre part, Ic système 
des studios-pilotes (Vorort) n'cn est qu'à sa premiere phase, en Suisse alCmaniquc surtout ot 
les disciplines programmatiques les plus importantes n'ont pas encore etC adaptécs, je dirai 
mCrne «essavCes»,  a  cc système. 11 laut le rcconnaitre:  il  v avait plusicurs inconnues, dans cc 
probleme; l'application  de cette methode nouvelle  a clonnC, ufl Ic (levine, un surcroit  (IC  

travail aux directeurs  de studio, déjà forternent charges. 
Les premiers resultats sont nettcment positifs. C'est  du moms l'opiniun des direcreurs i1uI  

se Sont prononcés rCcemment sur leurs premieres experiences. Ft  il est cncourageant de lire, 
sous leur  plume,  iue,  grace au «Vorort», tine collaboration plus étroite est née entre les 
studios, u'un grand nombre  de problèmes 	jusqu'alors insolubles - ont trouvé bonne 
solution et Ju'en plusicurs disciplines on enregistre une  nette amelioration du travail. 
11 Ctait nCcessaire  de connaitre Ic fruit de ces rCcentes experiences, avant de passer  a  l'Ctude 
d'un plan d'organisation general  de la radiodiffusion  sonore  et dc la tClCvision. NOUS  ne 
doutons pas  de la bonnc volonté  des organes  de la SSR qui auront  a en dCbattre. Et surtout 
ne nous Ctonnons pas Iue l'on doive sans cesse remettre  la main  a  la pâte de notre institution: 
c'est  la preuve iu'eIle se dCveloppe, ju'eIIe a bcsoin  de  se dCbarrasser d'une routine paraI - 
Sante 4UC l'application du système des studios-pilotes a révClée et déjà ébranléc, scion Ic (lire 
méme  de plusicurs directeurs de studio.  Mais il v a encore,  iCi ou là, c1uc11ues  solides redoutes 

1  cmporter 
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Centres  de  production  de la Radiodiffusion  suisse 

Enwtteur  national de  Sottens 

Stud. dc (‚cncvu ; l)ircctcur Rcnt. Dnvaz 

Studii, dc  Lausanne:  Directcur lean-Pierre Nkrc 

Emetteur  national de Monte  Ceneri  

St  udic dc  I  .uic fl 	1)i reck u r  Ste ic 	Ic  I  

Enietteur  national de  Beromiinster 

Studio dc WcIc : Directeur  Fritz  krnst 

Studio dc  Herne:  l)ircctcur  Kurt  Schenker 

Studio dc Zurich : I)ircctcur  Samuel  Bichli 

Ernetteur  d  'ondes courtes  de  Schwarzenbourg  

Studio des  ccl tdcs cc cu rtcs Bcrnc  

I )i  rcctcu  r Paul R  rsingcr  

Service des  programmes  de la  télédifl'usion 

Ucri cc :  I )c  reel cur  Paul  Uc  'Ni  ntzcr 

Commission  des  programmes ORG 

:\‚rlciccc \Ic ccr.  St  -( ccli 

Commission  des  programmes  I  RG 

Prcscdcci  t  Pro f. Ic uf Bru iner, Zc  ui  

Commission  des  programmes CRR 
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\1  )flSICLIE  k. chcnkcr, ancien prcsilciit central dc  la  radio scIaire 9u 1 ci1t  en 
1935/36  I'idée d'associcr les communes montagnardes retirees  et  détavurisécs aux événements 
mondiaux,  et surtout de permettre  a  la  jeunesse dc ces regions  de  1)6n6 ficicr  des emissions 
radioscolaires. Deux collectes organisCes par  la  radio  en dCcembre 1935 et novembre 1936 
rendirent possible  la  realisation de  cette idee.  i e prduit dc ces collectes fut reparti entre 
les tr(ns regions  de la  radio scolaire  (1r region : Suisse alCnianiquc ; 2 region : Suisse romande; 
3( region : Suisse italienne), et c'est grace  a  cet apport lIu'avec  I'appui des autoritCs pleines 
cl'initiativc ci cclui d'institutcurs partisans du progrês, on put pendant 15 ans installer des 

PStCS rCccptcurs sculaires clans les C()mrnunCS m()ntagnardes. Darts  la  premiere region, unc 
letitc COmmiSsion  se chargea  de  procurer  et at.tssi notamment d'entretcnir ces appareils, 
tandis qUe  CC  travail Ctait assume en Suisse r()rnande par un inspecteur des Ccoles et au Tessin 
par  Ic 1)Cpartement  de  J'Instruction Pul)i(111e.  Ges mesures lermirent  donc, au cours des 
annCcs, d'enrichir, dc completer et d'apprutondir l'enscignement ,  par l'intermCdiaire des 
Cmissions scolaires, dans beaucoup d'écoles montagnardes  qui  vivent pendant dc nomhrcu'  
I1'1()15 (IC  l'hiver sans aucun contact avec Ic reste du monde. I es Ccoles  de la  nontagne ( 
rcçu cette aide avec reconnaissance.  11 n'a pas toujours etC tacile aux instituteurs d'incorporcr 
les emissions scolaires  a  leur enseignement; dans  la  plupart  des cas,  il  s'agit  en eflet d'CcoIc 
qui n'ouvrent leurs portes aux élèves que pendant Ic semestre d'hiver,  et oi tous les degrb 
SOflt rCunis dans unc méme salle. 

(;()nne pendant nombre d'années, le rCcepteur scolaire Ctait Ic scul  Paste  dans plusicurs dc 
ces Communes,  il  était utilisé  par tout le village et Ctablissait ainsi une liaison avec les autre 
localitCs proches ou lointaines  de  notre pays. .\insi, non sculement les Ccoliers, mais auci 
curs parent  s r' v t  cut c ( )U I er, i I )ccLs( )n, lc (I  iC 11 F  tlicicls  )U  (IC manifest at  I( )IN 

iriusicales. 

I .es prcnllcrs cl1I ) 	i I n )11S  a etc  x  SS11)1c (IC prc1(lr(  t  nt  1  rc cl1Lrgc I  'tlIsttIlLtR  n,  la  prcni(1rc 
ccncession Ct les taxes. 1)ans cc domaine,  la  collahoratu)n avec  [es ofices tClCphoniiues des 
l'I"I' fut parfaite. ( )n  put bientôt créer une Co,jces.cio,i pour  J1  /?i/io .Vco/1iire, iui permettait 

i toutes Ics Ccolcs, movennant versement d'une taxe trés rCcluire, d'ecourer les emissions 

de  La radio scolaire, et qui autorisait  la  reception  en Commun. Actuellcmciit,  la  situation  a 
V()l1I 6  d'unc açon Si heureuse, ciue  les écoles  de la  montagne avant reçu un appareil gratuite -

ment  ne d ( )iVcflt  plus  paver dc concession,  i In  condition  ILILIVICS  n'Ccuu tent avec cc rCccp-
icur (IUC  ics emissions scolaires. 

mesure c1ue les annCes passaient, nos movens fnancicrs ont diminuC, dc  Sorte (IUC flOUS 
i1 'aVOflS pu burn ir lu'un n( mbre toujour plus restreint d'apparcils ,  et c )ntribucr  de  muin  



en  fflUiflS aux frais  de  reparation. 1cs dcrniers récepteurs ont été délivrés  en 195(); au  debut 

de  1951,  nos ressources Ctaicnt CpuisCcs ct flous av ()flS etC contraints  de  suspendre riotre 

activitC.  1e  conscil dc  a  Fondation suisse pttr Ia radio  en  faveur  des  aveugles  et des invalides  

neccssiteux fl()US Viflt a1rs  en  aide,  et  se  dCclara prêt  a  inclure les Ccoles  de  montague dans  

la  Fondation.  1n  automne  1952  déjà, ic travail  au  bCnCfice  des  Ccolcs  de  niontagne fut repris, 

clans ic cadre  de  cette fondation. 

1)ès Ic  1(1'  janvier  1956,  les emissions Scolaires  Sc  chart.èrent  des  Ccoles montanardes,  et ()n  

crCa une S()US-CO1flflhiSS«)fl  de  la  commission centrak  des  emissions scolaircs1  CompoSCe  des  

reprCsentants  de  chacune  des  trois regions;  eile  cut pour tãchc  de  poursuivre I'ouvrage 

c()mmencC. Cette commission s'occupc niaintcnant dc près  (IC 400  Ccoles  de  montagnc.  Elle  

cSt  en  rapport avec toutes les communes  et  veille  a  cc tiue  notrc but principal soit atteint::  

%]ne  reception parfaite  des  emissions scolaires  a  cha1iie  place de  la  salle d'Ccole. I'lIc chüisit 

cet eifer les meilleurs postcs rCcepteurs Ct  ne  dClivre  plus  lue  des  apparcils capables dc 

recevoir les emissions  en  modulation dc fr 6 1uence. 

Les rapports qui flOUS sont parvenus  et  les experiences faites ces  25  dernièrcs annCcs mettent 

clairernent  en  evidence  a  quel poiflt l'iclCc  de  lertiiettre  aux écoles dc niontagne  de  participer 

aux CnisSjons radioscolaires Ctait judicieusc.  \u  dCl)ut,  il n'y cut  quc  des  emissions  a  caractère 

concret, materiel, cc clont les institutcurs  se  montrêrcnt rcconnaissants. Puis  peu a  pe u , on 

insCra aussi  des  emissions musicales clans l'enscignerncnt.  Ces  dernières annCcs, on  a  pu 

constatcr Un  nouveau  fait très rCjouissant:  de  plus en plus,  ics Ccoles nontagnardes mani-

festent  de  l'intérCt pour Ics reproductions d'uuvres d'art CditCes  par  la  radio scolaire puis 

cxpliquCcs  au  cours  des  emissions,  et  les instituteurs  de  ces Ccolcs  se  chargent  de  les distri-

buer  a  leurs élèves.  De  cette façon,  La  radio scolaire est  a  mCrne d'cxercer tine influence fruc -

tucuse, tant dans Ic domaine  de la  musiquc  qUe  clans celui  des  arts p1asticies, jusque dans 

les regions ics  plus  rcculCes dc notre pays. 

L'ensemble  de  ces activitCs  de  Ia radio scolaire pour Ics Ccolcs  de  montagne exige  des  movens 

financiers considCrahics. Nous sommes done très reconnaissants  a la  Iondati()n suisse pour 

la  radio  en  faveur  des  aveugles  et invalides  nCcessiteux airisi qu'aux Ccoles dCfavorisCes dc 

s'Ctre chargec  du  financernent  de  cc travail.  La  récolte  des  annuaires t 6 l 6phoni1ues 4ui s'cfTec -

tue  sous  la  direction pleinc cl'initiative  de  '\I. FL.  Loder,  Berne, rious vaut tin apport tres 

appreciable. Les resultats  de  cette campagne ont perrnis d'augrncnter chaue annCe sa contri-

l)UtiOfl aux emissions scolaires pour les Ccoles  de  montagne, Si hicn  clue  fl()US avons rcçu 

l'annéc passéc Un montant  de  fr. 25000.—.  
L'envoi, dans une école  de  montagne, d'un bon appareil  de  radio neuf est chajue fis un 

irand  et  joveux Cvéne rnent. Les lettres  du  corps enseignant  en  font foi, mais tout particuliCre-

nient celles  des  enfants, lettres  qui  manifestent Icur joie  immense et  Icur reconnaissance. 

:\  la  question  «i\  quoi  en  sommes-nous aujourd'hui ?»‚ nous  pouvons  réponcire  que  niatC-

riellernent, nous n'avons  plus  de  SOUCI.  11  semble  quc  des  movens financiers suffisants sont 

assures poor l'avenir. Pourtant, bien cuC  de  flOS jourS  la  radio scolaire  ne  Suit  plus  un auxi-

liaire  de  l'enseignernent simplement toICrC, mais apprécié  par  tous les directeurs  de  l'instruc-

tiofl publiquc, nous avons  des  inquiCtudes, prCcisénient  en  cc  qui  concerne les Ccoles tiion-

tagnarcles.  Ces  inquiCtudes  ne  sont pas les mérnes dans toutes les regions. N'oublions pas .lue 

Ia plupart  de  ces écoles  ne  sont ouvertes que  Ja  niOitiC  de  l'annCe,  que  dans  La  majoritC d'entre  

dies,  tous les degrCs sont rCunis dans  la  mCrne classe,  et  ciue  claris certaines contrCes, d'irnpor-

rants obstacles linguistkjues entravcnt  flotte  action (Grisons  et  Valais).  (in  peut alors corn-

prcndre  a  (luelles ditiicultés  se  heurte  La  radio scolaire. Cette dcrnière atteint  la  plus  grande 

partie  de  ses auditeurs -  et  c'est pour cux que les emissions scolaircs  existent  dans le' 

degrés supCrieurs  des  Ccoles  du  plateau. Dans les écoles  de  montagne, ces emissions  ne  con-

viennent, dans chaque classe, qu'à quekues cnfants très  peu  nonibreux, tandis que  La  niajeure 

partie  des  autrcs écoliers  ne  les comprennent que partiellement. Nous irnaginons  des  lor ,  

tacilement  la  peine qu'ont les maitre  des  écoles  de  montagne  er  les obstacles que rencontre 

la  radio scolairc. Malgré tout, les institutcurs  et  les Clèves  des  communes montagnardes SoOt 

reconnaissants  de  tout le profit qu'ils peuvent tirer  des  emissions scolaires pour leurs leçofls; 

ouhaitons qu'à l'avenir,  il  soit possible d'organiser encore i1ts d'C rn issions adaptées aux 

conditions spCciales  des  Ccoles  de  monragne. 
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II cst impossible, ()fl Ic comprendra,  de faire  autre chose ici (UC  de  donner  im e  .ve fl//e  de  cc 
clue SUnt Ics prestatiuns extérieurcs  a  I'érTliSSiUfl. Nous avc'ns choisj Ic s/II(/io  de  Gei,ève parcc 
p'i1 est iarticulièrernent  significatif  de  par Ja  position privilégiée dc notre cite iluant 

aux activités  internationales. Mais,  répétons-le ,  ii  ne  s'agit  que d'un exemple: chacun  des  
studios suisses pourrait presenter un éventail dc ses tIches iflCOflflUCS diversement étalé, mais 
d'une importance sans doute  6quivalente.  L'auclitcur,  en  ef1t,  a  tendance  a  réduire I'activité 
cl'un St udio aux emissions inscrites dans Ic programme. (kmment ptrrait- il  en  étrc autre-
ri-ient S'il voulait  Se  rendre comptc  de la  prc1ictin  reelle  d'unc < Maison  de  La Radio»,  ii 
Iui faudrait vivre cette existence fébrile  a  Iaiueiie est astreint Ic persnneI qui dojt  a  la fois  
assumer I'enscmble  des  programmes  de  La  semaine  et faire face  aux tâches  qui  Iui sont  im-
fl(1)S6CS  au  proht  du  réseau  national et  de  i'etranger.  Car  Ics studios  de  radio font  partie de  
I'organisation  du  1m)nde  et montrent un merveilleux exemple  de  cc ciuc  peut étre  la  colla-
I)oration  des hommes  de  bonne volonté  par  I'application d'une poItic1ue dc  loyale  entraide. 
C'cst  la  statistk1ue qui  va  nous éclairer sur cet objet. App1ftuons -la  tout d'abord aux ira/is-
missions directes  et ne  considérons ciue  les liaisons unilatérales c1ui ont permis  au  studio genevois 
d'ahmcntcr  des  programmes autres que les siens. 1)ans  la  seule annéc  1959,  Ic nombre  des  
transmissions  de  cc genre  a &6 de  474,  soit  22() a  destination  de la  Suisse  et  254 a celle  de  
l'étranger. Précisons-le: ii  ne  s'agit  las  de relais  de  programmes donnés  par  Sottens -  comme 
par  exemple les concerts  de  l'(  )rchestrc  de  la  Suisse Romande - mais hien de  transmissions 
()riginales faites sur demande  (IC  l'étranger  er  portant exc/iisivement siir i'infor,mition. II  y 

laut  ajouter l'enseml)le  des  enreistrements dernandés  a  (;ene\'c nar d'aurrcs stud  i s  dc rad  U)- 

I_C it//Ire t/r/Thgi.cItt'//ie/i/S  1/C /'u//1 -(,t'ne/'e  ei!  P1'it1t' (it/il/It  (1  /Oit/itO// (It Ia r'ai/trenei/es minis/es des i/Ideis 

t//a/:geres  en  mai  1 959  
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(IIIIUSIOn.  1k se Efløntent, pour 1959, au n()mbrc  de  672 dOnt 375 clestinés aux studios suisses 
('I 297 aux radios etrangercs. Mais  il  est indispensable  de  signakr qu.e dans ce flOml)re flC 

c

I urcnt uc  217  C()1)1CS,  auxqucllcs s'ajoutcnt 299 emissions originales et 156 tTicfltagCS sp-
ia1enent présentes i,our  l'auditcur cl'unc autre region IinguistRuc du monde. Ainsi dc)nc 

cn unc année c'cst  1 146  é,,iis.cio,is — directes OU diflérécs —  q ui  ont été procluites  par ic studio 
tencvois  a  destination dautres progranincs iuc les siens, d'entre lesciuels  929 étaicnt autres 
clue  de  simples copies. ChifEres éIocuents 1ui montrent quc Ic personnel doit prc1uire i1iis 
de  trois emissions chaquc jour dc  la  semainc,  v compris les dirnanches, destinées  a  cl'autrcs 
érnetteurs  que  celui  de  Sottcns. 
(  )n connalt peut-étre un peu mieux le probleme  qui  se pose a Radio-Genève au moment 
des  J/fl(IeS co,iJérences i,i/er,;a/ionaies.  11 est épineux, puiscu'iI s'agit  de  changer tout  a  coup 
l'cxploitation en surchargeant I'activité normale  de  tàches soudairi démesurécs: écjuipemcnt 
Ct desservancc  de  16 studios supplémentaires, soit  a  l'intérieur, soit  a  I'extérieur de  la  Maison  
(IC  la  Radio, fourniture d'éuipcments technkues et  de  secrétariats pour l'organisation dc 

toutes les liaisons avec les radios  du monde entier. L'cxemple de 1959 est significatif: 56 
urganismes  de  Radio avaient CflVOVé  a  Genève 148 reporters  a  la  Conference  des Ministres 
des :\ffaircs étrangêres. 11 s'agissait d'assurer non seulement I'enregistrement des chroniucs 
Ct commentaires, mais encore, en simultane, celui de toutes les conferences  de  Presse.  La  
iermancnce devait étre assurée  de  7 h. 00 du matin  a 24 ii. (i)O. Resultat praticue:  2500  émis-
sions inegalement répartics, mais allant jusqu'à 84 en un seul jour. Peut-on imaginer IUC  lc 
bandes mant ijucs (-nrcistrecs durant la  (nfrcricc rcprscntcnt uric li nucur dc SI 
kilomètres 
Ii CSt imprIanI dc sIt.!IaIcI ici (juc  la  s ( )li(lauile cun!cdcral(.- jouc  A 	dt (.jLId,  51 CI)a.LjlIc_ 

studio suisse  ne prétait pas  a Radio-Genève un technicien et I  OU  2 opérateurs,  il  serait  im-
possible, malgré le personnel auxiliaire forme a  cet effet par Ic studio genevois,  de  faire facc 
i des tàches aussi considCrables. Pourtant, I'écuipement radiophonk1ue d'une grande Con-
trence est I'un des élCmcnts essentiels  de  son information: c'est dire iu'en  pareilles circons-
lances, c'cst  la  reputation  de  la Suisse, pays d'accueil, (lul  est en jeu. 
tn autre aspect d'unc activitC ignorCe  du grand public est celui des  emissions (roix-1?oie. 
Radi -( cn\-c cst , SILIf crrcur,  la  scuic radio  (1(1  mondcaavor un studio spCcialisC 

13  



Ics services ( r1x-R()uLc, iiistaII 	ur cci usaic, av  c  Ic  Sccivtariat  C(  rrcpuiidant. ( 'est 

d'ailleurs grace  a  la comprehension dc la 1)ircction g6nra1e  des  P.T.T. iue cetc ()pération  
a  été rcndue possible. Sans doutc, l'érnission  du 8  nai est trop COflflUC du pUl)IiC  pour  (UC 

fl()US iflSi5tiOflS beaucoup. I)isons toutefois u'en  1959, eile  fut distrihuée  en 12  versions 

Iinguisticues ditrentes  et  (IiTusee  par 53  pays  des  cin1 continents.  Mais  cc n'est là cju'unc  
des  tàches  du Bureau  de la Croix -Rouge du  (.I.C.R. instalk  a Radio-Genèvc.  11 faut v  ajouter 

les emissions d'essai  (48  heures  par an)  iui  permettent, par  l'interrnédiaire  du Service des  
(  lindes courtes  a  Berne, dc s'assurer  des  possibilités  de liaison avec l'etranger, Ics emissions  
en  arabe,  en  espagnol  et  1)ient6t  en  anglais, les messages  de Noel  des  Presidents  du  C.1.C.R. 

Ct  (IC Ja I  igue  des  Sociétés  de Croix -Rouge,  les enregistrementS , copies  et  I'expCdition cics 

declarations  des  personnalitCs Ctrangères passant  au siege  de Genève: activitC irnportant:e,  
eile  aussi,  au  pntht  de  la  po1iticue generale  de la. Suisse tout entière. 

II  y  aurait cent autres choses  A dire 1ui voflt des  « Rencontrcs  internationales»  aux Jeunesses 

Niusicales - emanation, on Ic sait,  de  Radio -Geriève  ojut les  a  crCCes -  de I'activité  du  ThCâtre  
(IC  Carouge  au  concours  (IC  CompositIon  Reine  Marie-José, au  Concours  international  cl'ExC-

CUtion musicale, toutes organisations tl11app1ie  directement Ic studio, mais lui  exigent unc 

presence  et  des  soins  (Ui  tiennent pour certaines d'entre cues souvent  du  nCcénat! Toutefois, 

il apparait I)iefl (I1.le  partout  oü travaillent  des  artistes,  la.  Radio a  Ic clevoir d'être prCsente  ...  
et  d'aider k)rS(UC I'cntreprise ic mérite.  Car  l'existence  meine  cl'un studio dans une CitC 

impliquc une  double  mission: celle d'être  a La  fcis preneur  et donneur - souvent aussi sans 

(luc l'auditeur sen doute —,afin que  la Radio  s'insère tout naturelLement dans  la  vie artistk1uc 

Ct intellectuelle  du  lieu oü  eile  est lixCe.  
(es  propos sont Leut-Ctre Un  peu trop centres sur Ic caractère sCrieux de l'activitC radio-

phonkjue du studio  de  Genève. C'est pourioi  je  voudrais,  en  terminant, insister sur deuX 

aspects tvpiques d'activitCs  paralleles  lui  ne  parviennent c]u' 6pisodi(1uemcnt aux orcilles  des  
auditcurs  et  qL11  montrent aussi coml)jen  diverses et  considérables sont Les tâches annexes 

(l'Ufl studio  de radiodifTusion. C'est d'abord  la  I'êtefé&ra/e  de  C/km/, fxCe  en  juin  1960, dorn  
je  voudrais  parier.  l)urant toute L'annCc  1959 et  sans aucun  echo  sur l'antenne,  il  a  fallu s'occu-

Pc r de l'organisation radiophonkue de ces festivités,  et  cela jusqu'au prêt durant  des  mois  
(IC  beaux  de répétition de certains ensembles. Qui  plus  est, les grands concerts avec orchestre 

n'auraient  PU  avoir lieu sans Ic sacri fice consenti  par Radio-Genève  quant  au  prCt  des  musi-

ciens. Certes, les auditeurs  en  auront  des  echos  et  s'en rCjouiront.  Mais  il n'est aucunc mesure  
en  cet te affaire  entre  les resultats  a  L'antenne  et Les sacrifices dc remps  et  d'argent ainsi con-

sentis. NCanmoins, cIUi  blàmerait  la  Radio  d'appuvcr parcilles manifestations  nationales  ? 

(;'cst  ensuite Ic «  I  iriété-Jai ('leib)> de  Radio-Genève dont  je  voudrais signaler l'existence 

et l'eflcacitC. Chaue quinzainc, Ic studio met  a  la dispOsitiofl  des  membres inscrits  au Club  
un local d'enregistrement, un regisseur, un technicien, un pianiste  et  un c()mité d'écoute. 

(:ba1ue membre doit presenter deux productions ciui  sont alors critiquées  par  ce comité dc 

spCcialistes . . . (.Jul l'invitent s'il y a  lieu  a  recommencer  en  s'améliorant.  De  la  sorte, on arrive 

non seulenient  a  recenser les valeurs jeunes  de toute la Suisse romande, mais encore  a Clever  
Ic niveau  des  productions courantes,  a  mettre les jeunes  en face des  ditTcultCs  reelles du  métier  
et a  les surmonter. Les resultats ? 1)'unc part, les jeunes artistes  se  succèdent  et  SC  renouvellent 

sans interruption depuis  3 ans,  sans que L'on ait  de propagande sur les ondes! I)'autre part, 

la plupart  des  musiciens -Jul frCquentèrent notre  Jazz-Club en 1957 se  classèrent  en tête lors 

du Festival  de  jazz a  Zurich.  LA aussi, l'action indirecte d'un studio est hCnéf-kjue, sans quc 

l'auditeur la connaisse. 
\cut-on conclure D'aucuns crojent  Ja Radio  nienacéc  par  I'apparitiori d'une Télévision dc 

jour  en  jour  plus  développCc. Qu'on veuille bien  se  demander cc qui pourrait disparaitre dc 

tout cc dorn nous avons  park en  ces notes trop brèves  par  le jeu  de l'intervention  de  la T.V. 

Li est hors de doute quc  la  réponse est cent pour cent  negative: La Radio  anIcr.i ses t,ichc  
au  temps  des Public-Relations, seront  plus  importantes ue ailiats. 
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I'é'yo!utin  de la  Radio sonore  est uric (1uestiurl  qui 	a  juste titre  1i  l(1di()(IithISiufl 

suisse  et  tous Ics milicux qui s'intéresscnt aux problCmes radiophonic1ucs. 
Dans les circonstances actue1Ics ii nous paralt souhaitable d'étudicr l'influcnce future dc  Li  
T61VisiOn, les repercussions  de  SOfl développement naturel sur I'audit()irc (IC s  tflhissi()fls 

radiophonic1ues  et  sur Ic contenu  des  programmes. 
;\ctucllement,  et  cela ménie dans les pays oi  eile a  pris unc inip rtance  c  )nsicIcraI)Ie,  a  
Vis ion  en  est encore  au  stade  de  Ia formation  en  cc qui COflCCflC SOfl organisation  et  ses 
programmes. 
Pour I'instant, l'expansion  finale de  la  Télévision cfl Suissc peut étrc difIciIerncnt apprécie 
davis toutes ses cons61uences.  Le développement  plus  ou moms  rapide  de la  TV  dépendra 
de  facteurs technkpies  et  économiues, tels  clue  les progrès  de 161ectroni(Iue, Ics sources 
de  programmes, les conditions financièrcs d'cxploitation  et  aussi I'éventuelle introduction 
de la  publicité. Un fait est incontestable: chez nous  comme  ailleurs, flouS allons  au -clevant 
de  profondes modifications dans  la  composition  de  l'auditoirc. II convient donc cl'envisager  
Je  rMc que jouera  la  Télévision pour determiner le domaine propre  de  la  Radiodiffusion,  S()fl 

6V()1UtiOfl possible  et  son avenir. 
Née  il  y  a  moms  de  quarante  ans,  la  Radiodiffusion a  fait preuve d'une vitalité remarquahic ,  
caractérisée  par  une étonnante faculté d'adaptation.  La Radio  constitue actuelknwnt IC  nvcn 
d'inlormation le  plus rapide et Je plus  et1cace pour Ic grand public. 
L'essor  de  la  Télévision  pose a  la  Radio  de  nornbrcux prc)l)lèmes. I)cvant ((Ue  c  ncurrcncc, 
Ia  Radiodiffusion  doit redétinir son role. LUnion européenne  de  Radiodi ffusion  a  suscité 
récemment parmi ses membres unc étude sur l'évolution  de  la  Radiodi ffusion  sonore face 
au  phénomène  de  la  Télévision.  A la  demande  des  participants  a  une reunion tenue  a  Rome.  
en 1959,  un questionnaire fut établi pour permettre aux membres dc l'Union  de  rassembler 
une documentation complete. L'analvse  des  réponses  des divers  organismes  de  Radiodiffusion  
tCmoigne  de  divergences  et  de  contradictions inhérentes  a Ja  situation particuliCre  et  aux 
caractCristiques  de  chaque pays. Ce sont,  entre  autres, les Cléments dCmographiqucs  et  géo-
graphiques, les conditions d'exploitation, Ic  perfection nemen t  des  movens techniques, les 
modifications déjà apportCes  a  la  structure  des  progrtmmc' radi p1i nlqucs.  lt  tutct is, quci-
quie conclusions  i--  cflt  cl  re  I  irc dc ccl  tu  ctudc.  

I 	£jJll/(j/ltS (i/JJ/i1III(i/1. 

Rappelons tout cl'abord qucis sont les movens d'enquCte: On utilise les statistiques  de  r'ccp-
teurs pour examiner les pourcentages  de  population desservic  par la  Radiodiffusion  et la  

isit  to, cl p  ur 	IL: n  tmhre dc rent nciat It  ms  aux Ct )flcessi (  )ns  Radio 	Ics  
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1)SSCSSCUS  de récepteurs  TV.  II  faut  aussi atialvser les c(I)url)cs  de réccptcurs  Radio  quips 

l')0Lir la  modulation dc fr&jucncc ,  des  appareils portatik  et des  postcs auto-radio.  Quant  t  

l'cxamen  des  graphicjues d'uti lisati()n  des  récepteurs,  il permet d'estirncr  La  dcnsité d'écoute  

des  prgrammcs radiophoniques, l'usage  simultane des  rCcepteurs, l'abandon  des  emissions 

radiophoniques  a  certaines heures  par  les téléspectateurs, les prCférences  des  auditeurs pour 

diverses formes dc programmes. 
l)'une manièrc gCnCrale, dans tous les pays oi  la TClévision s'est implantCe, la vente  des  
tpparcils dc radio  se  poursuit,  en  raison  de l'augmentarton dc Ia population, de la faveur 
tuanifestCc pour les rCcepteurs  a  transistors, auto ou portatifs.  De  plus,  Ic développement 

ic  la modulation de frCquence, dc Ia radio-distribution  et, plus  rCcemnient,  de Ia stCrCophonie, 

incite la plupart  des  acheteurs  de recepteurs  TV a  conserver un  poste  de  Radio,  tin nombre 

appreciable  de tCléspectateurs préfèrent la  Radio  pour Ia musique  et  les informations.  En  
lait, les concessions radiophoniques  ne  diminuent pas.  Au  contraire,  dies  augmentent avee  
Lt  venic tics récepicu  N ei  iricc aussi  an 5\  'tmc dc u!nclagc (les liccnccs ci Ct flCcSSl 1fl 

/ 

: 	t)  

/ 	 / 	 .(//'  I el 
I 
 f /;:ni 

Itdio;1'V . I)'ailleurs,  IQ-  llechissetuent dc I'ee )ute radiophoniquc  ne  doit  pas etre attrll)Uc 

5LtIICIfleflt  a  Ia TClCvision. II est  du  d'autrcs facteurs,  entre  autres Ic iIiis  grand ciioix  (IC  

distractions consécutif  a  l'ClCvation (tU iliVcaU  de vie. 

(  )n  li  admcttrc 	scion Ics experiences 1iites  a  I'étrangcr • - quc si &Ies émissu)ns dc 'I'élé - 

Vision  Ctaient (lifIiisCCs petitlant tine duréc Cgale  a  celle  des  programmes  sonores, la T\'  

n'attircrait ias  Ics aiic litcurs dc  la Radio  clans une proportion comparable  a  celle quc I'on 

cflregiStrC actucllcnicnt pour Ics  6 ITIiSSU)05  (IC  Ia soirée.  11  est incontestable qu'aux heure ,, dc 

fl()iflte dc Ia TélCvision qui sont  a  pcu flt'èS Ics niémes eILte  celles  (IC  la Rl(lj() c'est -à-dirc dc  

2() h a 22 h 	on assiste actucllcmcnt  a  I'cxode  du haut-parleur vers Ic petit écran.  

Mais  I'unc  des  grandes limites  die  Ia TClCvision est qu'clle accapare trop I'attention. Mtic 

aux  Etats - Unis, on reprcnd aujourd'hui l'habitucle de manger sans cuntempler  la TV. I  

.\néricains cuntinucnt  a  professcr pour la TClévision l'admiratinn quc cc on ven d'expression 

méritc: ils rcgardcnt les emissions  a  grand spectacle, les rctransmissions d'importantcs conipé-

titlons  sportives,  certaines emissions pour  la  jeunesse  et pour la cinmc.  1  uatct us, us rcilc-

viconent volontiers auditcurs dc  Radio  on spectateurs dc  cinema.  
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Plusieurs pays ont Irc\1  dc pr( )ccdLr it une ph1nhli(:1I lun  des 	 s n( res un  I  )I1CI 1 )n  

de l'expansic)rl  de Ia Télévision. kn Suissc,  la Radiodiusion dcvra  se  pro3occuper d'élargir 

St)fl champ d'action, de développer SOfl dnmaine propre, dc prcndre d'orcs  er déjà ics mesures 

nécessaires pour s'adaptcr  a  l'essor futur  de Ia  TV. Pour l'instant,  il n'est pas enCore cluestion, 

clans notre pays, de modifier la phvsionomic  des programmes radiophonic1ues dc  la soirée. 

La raison esscntielle qui militc  en faveur du maintien dc la structure actuelic est evidente: Li 

plus grandc partie  de notre populatIon est tributaire dc la Radiodiflusion:  1,4 million dc 

conccssionnaircs  de  Radio, 1 0000 concessionnaires dc TClCvision.  [es obligations cnvers 

ceux qui n'ont pas -- ou n'auront jas -  la TClévision  ne constituent pas le scul impCratif. 

Une importante fraction du public fera toujours appel  ?t  la  Radio pour [es concerts, la musilluc 
ICgèrc en Ccran sonore, les informations, Ics clocumcntaircs, considCrCs comme relevant  de 

'art radiophoni1ue. l)'autre part, ii parait assure uc Ia  Radio conscrvcra sa prCp( )ndCrancc 

Str  / tJi/tii( de ,  ij  /'I 	/:‚ri/;: di,;.c / jie tit 	/',rs  (I  ' tile  'p  ;iIi: tie / 'opera-eollhi(/ue « Vrap/iint 

dans certains gelires cl'ciiussjons cult circiles. I)ans  IC  d taine clraiìit i1ic, Ics tU\  res d ()flt 

I'originalité repose davantage sur  la  qualit6  du dialogue clue  stir le pouvoir proprelneni 

spectaculaire, feront toujours partie du patrimoinc dc  la Radiodiffusion. 

(;cIle-ci devra  par cons&Iucnt concentrer ses efforts sur les programnes  o1  Ic son est esscntleI 

Ct dont  la realisation est  plus  écnomicue  que  [a plupart des Ciiissions  de TélCvision : les 

bulletins de nouvelles, I'actualitC immediate, les dél)ats. Ics services d'informations de tons 

enres, Ie' éIflissii nìs-inaazi  aus, a (lithlsi( a lrcs 111  0  nstante  do..' niiisk1uc C11lsSi(111e Ct 

lCgèrc.  
\u demeurant, Ic dcVeIU)pement dc Li R.t(lu) dC1)endt.( aUs'I dc  'i  (1hd '  (IL  " )Il  LV(  lUt1( )n 

non seulement artistk1ue, mais aussi techni1uc: radio-distribution - soit  en Suisse TClé-

diflusion - haute-fidClité, augmentation des movens  de diflusion  en modulation  de frCquence, 

extension  du rCseau d'ondes ultra-courtes, stéréophonie  et, enfin, perfcctionnemcnt  (IC  Ia 

qualité des enregistrements. 

La  Radio s'applkjuera aussi  a  rechercher  des I  )rmulcs inCditcs,  a  rcndrc (IC 11( ) (1V  cau \ serv ices: 

orizanisati()n (I emissions donnant des renseignements pratiques, developpement des cours dc 



ltiics, l'li 	Irc, 1'uuumic, d'iitiiic, cit. Ilk  chL.I .Clicni 	L'iahlir tics hcn ,,  plus ctrlt 
ivcc ccrtaines categories d'auditcurs: discophilcs, mClurnanes, collectionneurs, travailleurs 
manuels, autoinobilistes, routiers, touristes, amis  de la  nature, etc., etc. 
I cs echangcs internationaux dcv ront Ctre intensili & us perrnettront d'introduire dans Ics 
programmes  des emisSions plus attractives oti  de prestige.  A cc propos, on petit signaler  quc 
Ia CommunautC radiopbonk1ue  des programmes  de Ianguc trançaicc ''ct dcja cntaic dan 
cette voic,  en cc i]ui concerne les Cmettcurs d'exprcssion françaisc. 
ln(in,  la Radiodiffusion devra developper ICS emissIons  du mat in cl  dc l'apréc-nitdi.  111c 
devra procCder  a  un dCcalage des beures dc  p , mitc  cl s'ctl )rccr dc crccr dc n  iivcllcs hahi 

I  ti(lt 	(I  tc( )tl 

( O//C/t 	IL. 

11  ne lau:  aucun doutc iiuc  Ia  Radiodiffusion correspond  a tin heS(.)ifl ijue  la I'ClCvision est 
impuissante a satisfaire. La  Radio, par  conséiuent,  sera toujours nCcessaire. Si  eile vent 
joner son rOle et  rCl)ondrc  aux exigences futures d'un audiroire t1ui disposera  de la Ték-
vision,  eile devra concentrer essenticllernent son activitC sur l'information  et la musiclue. 
I)ans ic sccteur dc I'intormation, il est  evident  (ILI'iI  faudra organiser unc coordination de 
P grammes Radio, TV. Si l'on envisage l'Cvolution prl)a1)1c  de I'audiu)ire radiophonk1ue. 
( ) l1  pent prCvoir (hhie, d'une manière gCnCralc, Ics auditeurs scront moms disposes u'au-
ourd'hui  a  écoutcr des programmes  a  heures fixes. Ii faudra s'efiorccr, par  consécluent,  dc 
cur olfrir  la possil)iI  (t  dc capt cr Ic till  n s (1  111 lt i i  it Crcscri  I  . cliatluc 1 us tu'i  k cn 

cprouvent Ic dCsir. 

La Radiodiffusion ii  1l\  cli flhlC 11l5  )I  dc P  U1stII\  tu 	ni Jt\ cl  ppcflcl1I llm(c t1uc  lus  utli- 

teurs pourront I'utiliser  en tout tcmps.  File jouera aussi stir Ic fait iu'elic  exige de la part  des 
auditeurs nu>ins  de concentration quo: la  TV. [I cst incontestable jtl'un certain nombrc 
d'activitCs ‚ctieit Ctre exercCes si seule  l'  )UIC est oCetipCc. ( )n PeLlt approuver on désapproti-
\cr cette manière d'Ccouter la  Radio. ( ;eua depend Cvidcmment du genre dc programmc 
proposc. 
I a Radi )diliusn)n deneurera tin  n1  ycn universel ( mi touchcra chai1ue auditeur  a  tine lieu mc 
tic Ia )ournce. ('est pt1rt1 1 scs anilnatcurs (I()ivent tncttre  I  profit kurs ressources d'inia-
eination, leurs facultCs (rt;Il lice'.. iliti (Ic itthtitIiti Ia ni:itikic (1c Ickni matic cIi\'ciilcnI nfl 
pttl)1iC toujours present. 
1)'ailleurs,  la IClCvisioi nc\cIlIcla lLR.tllIc dc- .ini rt. II1\ cliii  )l15  dc  lt  surLi(:c tin  61  hc.  I a  
photographic n'a pas fair dsparaitrc Ia peinture.  La  Radio n'a  pas  tue Ic ThCãtrc. La  TV nc 
icra pas nourir le cinema. I1Ic en tirera parti. Et Comiiie I'Ccrivait,  il  v a plusieurs annCe 
deja,  Lin parfait connaisseur  des choses  de  La  Radio et de la TClCvision:  «je pensc  que ks 
dCcouvertes  se superposent les unes aux autres comme des couches géokgu.ues. Elles Sc 
complètent. J.es homines iIui  en usent s'adaptcnt très vite aux nouvcaux movens d'expression 
cu'on met a kur disposition. I .e cinema et  la  'I\', en  nous proposant  des images, concrCtisent 
la réalité  et clonnent  forme  au rCve. La Radio, ct ccci petit Ctre eine des raisons pour lesqueIle 
eIle existera longtcmps encore, est tin art  de suggestion. File permet  a tous ceux  qui Ic 
souhaitent de s'Cvader  au gre  de icurs illusions. Chactiri,  a  la  Radio, peut imaginer a son gre , 
clon son tempéranient, sa Cu It nrc ct  s( )fl  litt men  r nile bIancbe-nekc u i  rep( md a s()n desir 

Ic pins secret dc merveilicux. 

L fft 1  
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Pour  tiLic  Ia (IliluSion d'une emISSion musicale soit heureuse,  eile d  )it app()rter jole  et hon -
heur,  et  ii  faut  cuc le plaisir dc ceux qui  la  rcçoivcnt réponde aux intentions  de  ccux qui  la  
proposent. Avant d'cxaminer les conditions mémes  de  cet accord,  il  cst nécessaire d'analvscr 
ICS elements  en  presence: (I'lIne part les uuvrcs musicales, d'autre I1rt  Ic public radiophoni1uc.  

LA iuusiuc Ia pius CievCe est, sans Contuste,  la  musk1uc  spirituelle:  les messes  de  Palcstrina, 
les oratorios  de  j.  S. Bach, par  exemple.  Mais  ii s'agit là d'unc musk1ue «engagCc» OU  du  
moms maruéc  du  sceau  de  theologies particuliéres. Bien  cILIVIe  soit apprCciCe,  en  gCnCral,  
comme  l'exprcssion d'unc vCritC supéricure cui domine toutes ics theologies, nous ferons 
ici abstraction  de la  muskiic  spirituelle  puisiJue notre institution est Iakjuc  par  dChnition. 
Nous poscrons donc  en  principc eiuc  la  muskuc sCrieuse ( 111 usk1uc  de  chambrc  et  rnusk1ue 
svmphunRItIC) est Ia  >ritte Ja plus  Clevée  du  message .jue les arlistes ont destine  a  kurs  
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(:1  (IUC Id Rl1Ii() a  1i)ISSI()t1  (IC  I')TOI)S(.•i.  L  I'adiiiraiin 	Ml  dii t 1 ()II1S  I  ILitUflti()fl  

des  foules. I)Cs le XVlllv siècle,  la symphonic, par exeniple, c1 6tac1e  (IC  I'anecdotc et 1ib6rc  
du  pitt()res11e,  a toujours été considérée par les CorflpoSiteurs (1ui l'écrivaient  et  par les 
amateurs 1ui l'écoutaient, comme  la  forme  la 111is caractéristic.iie  et  la  plus accomplie de Ia 
lrRIsi(:Iue  pure. Illustroris cc fait  par  la  simple nomenclature des auteurs des SymphonieS Ics 
plus  COflflUeS :  Haydn, Mozart,  Beethoven, Schubert, Schumann, Bralinis. I curs utIvruc 
p.irlent \raifl - ent  la langue musicale clans cc ju'eIIc  a dc plus univcrscl. 
\ cc titre, Ia symphonic semble précisément destinéc '; cet instrument dc pri pagat  i ri 

lrLnticres c1u 'csr la Radio. Toutefois, eile est, dans l'ordre des torrncs musicaics, cc llu'est 
clans l'ordrc  de l'architecturc, un château, un palais; on  ne les place pas clans un petit jardin, 
kurs dimensions sont trop  vastes. line symphonic  ne peut pas étre du  fortat-minute. Sa 
clurée participe  a  sa beauté. La sensation  de sa  forme 	jiii est  la joic csthétique  du plus 
haut dcgré -. exige une attention soutenuc pendant sa cluréc totale. Ainsi, aux veux de hi 

)ule, cet éiément congenital condamne  La symphonic OU  du moms Ia classe dans les passe-
tcmps spécialisés d'unc elite clont on pense,  a  tort, iiu'elIe  a seule Ics loisirs dc cultiver Ics 

plaisirs dc longue durée et l'entrainemcnt sifihisant pour apprehender d'un scul regard dc 
l'csprit ics élCrncnts successifs cI'unc forme sonore. 
1)u moms  la symphonie  a-t-clle cet avantagc stir  la musiquc de chambrc d'Crre,  par La sCduc- 
tun dc ses timbres combines  et l'Cloquence  frappante dc ses contrastes, plus immédiatement 
captivante lors des rencontres dc hasard  quc des auditeurs peuvent  en faire sur les oncics. 

Ixaminons maintenant I'autrc donnée  du probleme: Ic \Tastc  auditoire dont La Radio, (ks 
clCl)UtS, S'CSt toujours prCcctipC, bien qu'elIe n'ait jarnais Pu Ic dCfinir. Pendant Iongtemps, Ic 

racliophonique fut considlCrC  comme tine foule anonyme amassCc en un lieu abstrait. 
\ ujourd'hui, on comprend micux que notre  public est CoflStitué d'un nomhre considerable 

J'isolCs et  dc ccllulcs familiales, tous soustraits aux mouvenients psvchologii1ucs de  La  foule. 
l()iitCfOis Ia notion conventionnelle de «minoritC» n'a pas encore Cté retouchCc. On con- 
hue d'opposer sommairement unc minoritC embarrassantc  a  la majoritC  des auditcurs qu'il 

taut satisfaire. 
]. 'I  nioii ellropéenhie  de Radiodiffusion,  dans son congrès dc Rome, en mai 1959, exprime encore 
Ccttc opposition thCorique. On lit dans Ic procès-verbal cI'une conference sur La «recherche 
dc nwvellcs categories  de public» cette conclusion : «. . .  11 rCsultc toutefois  de la clisctissiun 
t.1u'il  ne faut pas risquer  de perdre Ic grand auditoirc pour servir une minoritC . . . 
Jaimerais apporter ici tine idee ditférente. C'est  a  Peine tine idee cl'ailleurs, c'est une observa-
lion directe  et  double! Tous les auditeurs, sans exception, fnt partie,  a tour  de thlc, d'unc 
ninorite. Toutes Ies emissions sans exception, crCent autornatk1ucment leur majoritc  ei 
Iciir minoritC. 
.IC 111 'explk1uc  par des exempics: 
1. Chaque corps de métier est unc minoritC dans l'cnsemble dc tOUS Ics metiers. Done,  en 
rganisant unc serie d'Cmissions techniques destinCes aux boulangers,  la  Radio aura contre 

eile tous les autres metiers des l'instant oi le parleur abandonnera les gCnCralites interessant 
cventuellcment La masse des travailleurs et sauf dans le cas oü ces emissions font partie cl'un 
g rand cycle consacrC  a  tous les metiers et sont annoncCes comme teiles. 
:. Chaque sport est une spCcialitC qui n'intCressc pas nCcessairement tous Ics sportits;  des 
(lnissions specialisecs stir Ic tCflflS par exemple, peuvent étre mal accueiliies par les amateurs 
dc ski ou  de pCche sous-marine. 
. 1)ans Ic genre ((music1ue p(i)pulaire)),  La fanfare retient I'attcntion des instrurnentistes qui 

1  ctent dans tine fanfare et  des anateurs clont  Je plaisir auclitit  se s:uttstit dc rvthncs  :i  I'ct- 
( rte-piCce.  

4.  Des Cnussi ns sur Les beaux-arts rcjctlent clans Ia itsc  des  icc: )lllent  S  ccu\ (I '111  cs 

\ CUX n'ont jamais etC  tin instrunent dc connaissance.  
I ac. . . Ces exemples peuvent se multiplier. Or, t.JLie  se passe-i-il clans  la vie 

Supposons une  heure  de programme ob les quatre emissions suivantcs  Sc  succédcraient: 

1. Les metiers clans  la vie: Les problèmes  du boulangcr. 

2. Le coin  des sportifs:  la technique  du tennis. 
. Musiquc populaire: Marches  et pots-pourris par La fanfare des «Grands thorax 

4. La peinture pour tous. Aujourd'hui : I .'inhlucnce  de  Picasso sur Jes peintres du diiranchc. 
.1  examinons Je cas  de Iunsieur Dupain, boulanger, qui joue  du trombone dans Ja fanfare 

dc son quartier, qui cst dc  plus un peintre du dimanche et dorn Ja fille fait partie d'un club 
dc tennis.  Ces  rares coIncidences auraienr pu faire  de  M. 1)upain, cc j air-la, im auditcur 



/ 	/fl ./,,, 	e:/èbre  co,/,pori/ellr geneiois, presnIe  au.\  //ilusse's  

r, Ile a  ‚ure: 	!;sfr  d'  ía \'a/i:'i/é», co,,,,,iadée par Ia thre'cI,'ai  de  R1,dir,- (‚ ii;  

t/.ii, 	/:mn.ci 	Iii.,:  1//h',  fill Fl  a prepare /'inftri ,,- 'in 	i,,,,  It  

(•( )1flblC, flOfl  pas Da1cc 1u'i1 ap)articnt  a  Lt  masse  an  nvnc (ICS auditeLl rs, niais men  parcc  
1u'i1 est, dans les cuatrc cas, mcmbrc  des  minorités intéressées  par  ces themes: rn inoritc  

des  boulangers, celle  des  fanfaristes, celle  des  peintres amateurs, celle  des  pères  de  familie 
dnr  la  lilie ) oue  au  tennis. Malhcurcuscmcnt, boulangcr,  M.  1)upain appartient  a  la  majorite  
des  audireurs dont  Je  lever très matinal  ne  supporre pas un coucher tarclif,  et  de  cc fait  il  n'a 
pu entendre cc programme consacré aux quatre passions  de  sa vie! I.'histoirc plaisantc  de  
\I.  Dupain nous aide  a  clélinir Ic public radiophonk1ue:  il  s'agir  de  cent mule cas particulicrs 
d'hommes  et  de  femmes clont Ia plupart ont Ic goCit  de  leur métier  et  de  leur etat, avant dc 
surcroit une passion pour une activiré dCsintéressée (art, sport, lecture, voyage, etc.), pour 
Ic reste indifTCrents, mais toujours susceptihies  de  s'attendrir OU  de  s'indigncr d'une par1c 
touchant i'un  des  points  sensibles  de  leur psychologie apparente ou cachCe. 
(;crtes,  en  constatant ie succès remporté  par  de  grandes manifestations puhlk1ues (matches 
Internationaux, vedettes  de  Ja  chanson, orchcstrc  de  jazz),  il  n'cst pas faux  de  simplifier Ic 
pr )l)ICIflC dc I'CC()UtC TadiO1'h( )flitJtIC Cfl cV( ) t1U 1 flt IC"  l)CS(  ins du  « grand audin nrc ». II sc  
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t•(  )FIft 	I 	llu1 	(  de 	iiiiiicii 	I 	prci'. \l;u 	(c 	iii 	rrir 	IIiiinci 	ju'il c\Ift  
t  ftItCS Ics  611 I1SSIO.flS Ct (IUC  fl()S programmes cl()ivent r 61)()fldre  a  S(rn attente.  La  tTrajoritc  ne  
j)cut rien attendre puisiu'e11c ri'existe pas tout  au  Ing  des  journees  et  (ICS soirees. 
\dmettre iue  la  Radio  s'adresse ,  en  chaiue  instant,  a  une minoritC renouvelCe, me parait  Je  

seul principe efficace P()r  dCfencire  la  juaIitC  des  programmes. Lcs auteurs sauront alors 

1u'u1 s'adrcssent  i  dc pctits jxiblics d'initiCs oii  de  personnes clociles  a  leur initiation ; leurs 

eIflISSU)flS seront sciignCcs conunC cbajue h)iS Ju'un honne  c  mJxtcllt c:iit (1e\ir s'adresser 

.'i (lautres  personnes compCtentes  01.1  simpIeiient attentives. 

'adresscr  i  la  nmjoritC, cc n'est  pas par i er (lans  IC  vide, ptiisue dai 	e  tJu'(  n  cr  )lt  etre  Ja  
naoritC, ii  y  a  toujours uric ITlinoritC disponible.  Mais  renscr  41'n va  s'adresser a tout Ic 

munde, C'CSt  Sc  preparer  i ne  parlcr  a  personne.  Par  crainte d'ctre tant soit  peu  pedagogue,  
1c5  auteurs devienncnt demagogues. Le respect  que  flotis avons cI'un auditeur, membre d'unc 

minorité,  ne  fl()US permet pas d'cnvisager une  forme  (lituCe  des  programmes 1)onne pour 
11 )US,  Soi-cliSant.  Flatter  I'ignorancc, forcer I'in(litlërence, s()nt les movens les  plus  sürs dc 

Jetériorer tous les programmes  de  la Radio.  Ix  grand audit()ire contient,  il  est vrai, uric  
a  an()ritC bruvante i1 1.1 i cric : « Panem  et  circenscs »  (en  termes iioiflS histork1ues!). L'exarnen 
( hjcctit  des  programmes nontre u'cIle est  la  mieux servie. .\lors tCVCflOOS  a Ja  music1uc 

rieuse pour conclure. 

\uus acimettons (li)flC (uC  Ja  musilluc  cute sCrieusc est, simn rCservCe,  du moms sensible  a 
lilie minoritC (une ifliflOrjtC  (ui  gagne  des  adherents chajue jour)  et  quc cette minorité est 
ntable parcc  que - men-ic  en  cc domaine --  il  est diilici!e aux mémes personncs d'être 

eaptivCes  par  toutes les tormes  de  Ja  musiue  sCrieuse:  instrumentale  ott vocale, lvrique ou 
\mphoniquc, ancienne OU classique, romanti(Jue ou  moderne, sans parler  des diverses  esthC-

I  RJues  de  l'art coflteiflporaifl.  Mais  puis.lue « sans  en  arler» nous  en  parlons, prCcisons c1ue 

Li minoritC  des  auditcurs curicux ou amateurs  de  musk1ue coritemporaine cloivent aV)ir Ia  

p ( )SSibilLtC d'être ink)rmés prCcisément  de  ses  divers  courants. Quoi u 'il  en  soit, Ic dosage 

dc' genres, icur distribution ou leur mélange, est  du  ressort  des  responsahies  du  programme 

i1 11  outre les flOVeflS  de  rdiiction mis  a  leur disposition dans chac1ue studio, tiennent 

CO 1 fll)tC, pour une « heureuse diffusion»,  des  us ct coutumcs  de  letir region linguistique, tout 
:liitaflt iue  du  caractère  des  saisons,  des  fetes  de  I'annCc ,  du  calendrier  des  anniversaires,  des 

I  urs  de la  semaine,  et des  heures clii jour  et de  Ia nuit. Si cc n'Ctait unc nCcessitC pratique 
in ~ luctablc  dc prCparcr les programmes Iongtcmps  i  I'avance,  il  taudrait encore tenir compte  
du  temps i1u'il fait, car rico n'inHucnce l'humcur gCnCrale  des  populations autant que le troid  

H.!  Ic cliaud, Ic vent  du  nord ou Ic vent  du  sud,  la  pluie  &u IC  solcil.  De  nCrne  quo:  Ic bonheur 
Iìunain est souvent fait d'impondCrahle, l'heureuse c1iIusion  de  Ja  musicue sCrieuse depend 

dc circonstances qui, pour être souveflt involontaircs, n'cn sont pas moms  reelles.  Pour notre 

nourriture corporelic  et 1.11.10tldlennC, notre estomac absorbe pas  mal  d'of-Tenses; notre arne  
a  hesoin  de  plus  d'egards pour l'cntretien  de  sa vie  spirituelle.  
\ux veux  de  ceux qui souhaitent  des  programmes dc musk1uc sCricuse  au  niveau dc ceux 

(Jul la  rcfuscnt Ics chefs rcsponsablcs apparaissent  comme  les dCfenscurs inutiles d'une culture 

depassec. Contre cet avis  i c  Icur donne raison dc icnser avec i'optimiste ThCophraste Renau-

dot crêateur  de  Ia pretllière  G azette françtiisc - (I ue « l'hurnanisme est une Cthii1uc dc la  
t(  )illiancc cii  ja  M11 111- C  htiniaiiic.  

I  



I\(1  1II*1:.,'1.\ 	.\II\ R:\1 )I( )  

c 	vcr( )  cl-ic aI CC11t1() (Ii .1ua1siasi trasnhlssl )fle rad1I(.)nica 	IU(  )Ifl( ) COfl ii su 	spirlt 	d'iti- 

venzione  C  Ic sue capacità csccutivc,  è  altrettanto vero che I'inchiesta - esSefldo unindagine 

11inuziosa sopra fatti, COSC  o  PCrSflC -  è  piü di ogni altro progrannia condizionata dalla 

partecipazione dcl pubblico, senza  il 1uaIc non ci sarebbero c()se  C  fatti. Non  s  lo.  Sc  UflO dci 

inaggiori pericoli nei ciia1i  I)- 	incorrere Un programma  è  la distrazicine delI'ascoltatorc, 

Finchiesta radiofonica -  per  Ia sua  natura  analitica, aifidata pressochè interamente alla Con-

catenazionc dci fatti, alI'interpretazione di  eifre cd  ccluazi()ni,  aII'csame di Situaziofli, alI'appr(  
t(  )I1c1inent() di risultanze - I'inchiesta sara lo spettacolo radi()tonic() che teflo cli tutti gli 
altri potrà sopportare  la disattenzione degli uditori. (‚iicsto doppi() rapport() di dipcndcn>a  
da l pubblico rende l'inchiesta una  delle  pib cliflicili  e  delicate imprese intellettuali  e  artistichc 
al microfono. 1ssa  è  continuamente affidata, sia  ne l period() di realizzazione sia nel rnorncflt 

di rappresentazione , alla presenza attiva dcl pubblico, alia disponibilità che I'UOrn() mani 

lesta tanto ncl lasciarsi sottoporre aIl'invcstigazione luanto  nd partcciparc  a l risultato radi 

fonico dcll'investigazione stessa.  Per  Ia riuscita di un'inchiesta radiofonica, (1etcr11inantc  

e  dun1ue  la  collaborazione del pubblico,  la sua disponjl)iljtà mentaic  C  tsica. 
Si pU(') sti rnolare Ia collaborazione sincera  e  disinteressata del pubbl.ic()  a  un'operaziune che 

tarà dcl pubblico stesso oggetto di spcculazione gn)rnalistica ? Le nostre esperiellze ci diCOfl() 

che  il pubblico non risponde  a  sollecitazioni generiche; clilfida di ogni ini'iativa che implichi , 

seppur indirettamente, un esame  delle  sue condizioni morali  e  materiali;  è, in  maggiore  o  
minor grado, geloso dci suoi  veri o  prcsunti segreti;  è  riservat() nell'csporre Ic propric  Idee 

e Je  propric convinzioni,  i  suoi stati d'animo,  Je  sue situazioni. Senza parlare di un naturale 

ritegno che ognuno di noi  ha  neII'approfondirc  per  gli altri dimensioru prohlcmi  e  speranze 

della propria esistenza.  
11  potere di comunicazione che  è  ncll'uomo  è  SCSSO rinchiuso  in  un agguerrito forti!izio 

presidiato  da  preconcetti,  da  superstizioni,  da  paure,  da  superbia. Nonostante chc  il secolo  

in  cui viviamo sembri  il tempo della comunicazione  per  antonornasia,  la comunicazione 

complicata  e  dalla diffidenza  e da l diverso significato che Ic parole hanno se dette  a  un  grad() 

di longitudinc piurtosto che  a  un altro. Anche ncll'ambitn di una piccola sOcicti  1.1  c  nnuni- 

I.  ' l?Ji /?J,SIIJ dliii radiii.  111/1/  (fluSh oijlenni, ra!Jl(flhihj ni mia /vai d B //.-‚‚ la/Imi  

judjar,,e Ic a.cpirazioni,  Je  condiiou;i coda/i )  I .cogni c qiuuidi / 'azve,w 
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ca/li )fle  c Sl)CSS()  disagevole, c()ntradcllu)ria. l)ivcnta spess ) ditlicile tert ersi (l'dcc(  )rd(  ) sul 
valore  delle  parole. Basti Iensare  al  m  )ltcplici significati che  la PIrIa « dernocrazia »  ha  oggi 

nella p()Iitica nazionale  e  internazionaic. 
Chi si appresta  a  condurre un'inchicsta dcvc iflnaflzitutto sta!)ilire Un CcPrnuflc denominatore  
ehe  possa far scattare  Ja  molla di tante indjvjdualità eterogenee,  diverse  Ic unc dalle  altre per  
condizione sociale, educazione, cultura, passioni, interessi pratici  C  spirituali. Questo deno-
minatore C(.)tTiUflC,  per  avere capacità di penctraz.ione  viel  costume  c  nci iatti dovrà essere 
poIia1ente  e lineare  nel contempo, capace di smuovcre l'intercssc degli ingenui  e  degli 
sraliziati, degli Sf)fl)Vveduti  e  degli intelligenti, dci senplici  e  di coliru  i  ival.i,  invccc Soflo 

Pliedrica1ente provveduti : dovri eioè attrarre tutta Ia gamiia cli persone che  compongono  
una corunità, garina  ehe  va dalI'individuo racchius() ticlia sua inprcparazione al l'individuo 
proiettato criticamente  C  intelligenternente ncll'avvcnirc. lJn'inchicsta che indaghi,  per 
csempio, sudle letturc della popolazione svizzera flOfl fltrà prescincicre daIl'esserc basata sii 
alcune fondarnentali domande  alle  civali  siano  in  grado di rispondcrc COfl facilità tutti coloro  
i  quali SOflO interpellati. (uesto criterio serve, gnsso n)(l() per  Ritte  Ic inchieste che coin-
\•()lgon() interessi cornuni  a  vasti strati cli popolazione.  
I  'indagine pU(') nutare registro  quando è  svolta  per  niuzzo dcl  contatto dirett fri  intern)- 
 L atore  C  interrogato. 'interrogatorc - Sc è  suUficicnrn tcente pronto  e  PreParat,  Se  sa 

guare  la  sua intelligenza  a  cjueiia deIl'interpcllato -• potrà tener  conto )  delle  sfuniature dci 
caratteri,  delle  pieghe della personalità, deIl'accento individuale  e  unico ckll'interrogato.  Ma 
(lUeSt() lavro sUIte persnc non traducibile  SU  vasta scala  per  il fatto StCSS0 chc  è  lungo, 
COStOSO, tiinuzioso, difficile. Ed cssendo tutto impostato sulk variazumi psicologiche  e  sullo 
sfoggio d'intelligenza  delle  parti non rifiette che gli estrerni di una situazionc  e  non un .1uadro 
cornpleto.  Per la  formulazionc del 1uadro cornplct() della situaza)ne  è  opportuno ripiegare 
Sn Ufl registro che sia ...  imper.coimiiiienre  personale:  un registro che sviluppi  la curiosità ma  
ehe  esciuda l'indiscrezione,  e  abbia Ia semplicità atta  a  chiarire  i  concetti  ehe  si v()glu)n() 
indagare. Questo registro capacc di essere lastra sensibile di opinioni, di atteggiamenti, di 
realtà obiettive, di yenta verificahili,  è  rappresentato,  in  generale,  da  un testo con domande:  
t-eSto che sia,  ne l contenipo, lettera di risposta.  11  testo  pu6 essere unico  C  indifferenziato, 
oppure diversificato  a  seconda dei ceti  a  cui si rivolge.  La  diversificazionc contienc, tuttavia, 
elementi negativi, iivali : l'impossil)ilità di confrontare, suIte stesse domande,  la persna1itt  e  
l'originalità  delle  risposte ; l'impossibilità di verificare Ia diflrcnza  delle  condizioni  c  di nen-
talità  da  categoria  a  carcgoria di persone ;  la diIhcolti di creare un rapporto di interdipendcna 
tra le vane posizioni. Altra diversificazionc possibile del testo  delle  domande si rcalizza 
suddividendo  il paese  in  zone. \nche simile cliversilicazione  è  perè sconsigliahile: essa iripc-
direl)I)e  la valutazione complessiva d'una Iluestione,  rnentrc (larebbe una scala di valori Ic 
cui varianti non Soflo  quasi  mai traducil)ili  in  un'analisi  globale  eppurc particolareggiata.  
11 miglior metodo cli indagine rimane  a  nustro giudizu) - iuello (lella diffusione sirnul-
tanea,  in  tutto  il paese  (o  nella sezione,  o  nella comunitI,  o  ncl dominjo  ne l cjuale si svolge 
'inchiesta), attravers() la totalità dcl tessuto sociale, dcl testo che serve come registro base  

delle  domande  e delle  risposte.  Ja  soluzionc  da  fbi adotrata  per  l'inchicsta  sui  ventcnni 
dcl canton TicinO: siamo riusciti  a  raggiungere,  per iscritto, tutti  i  nati  ne! 1939.  Questo 
!FletOd() flOfl indispone l'interpellato,  in  quanto gli lascia c(mpleta facoltà di risposta. Egli 
Si assume Ic proprie responsabi!ità  in  completa indipendenza. Lgli  pu6 tenere un colloqui() 
con Ic domande senza uscire dalI'ambito privati). Quando avrà consegnato alla carta la sua 
cünfessione non si sara ancora compromeo  C  flCSSufl() gli l)otrà  impedire di stracciare  il 
logli() sul quale  ha  scritto. Le risposre ottenute  in  cuest() ITIOdO saranno fonda  mental niente 
'sincere  cd  oneste.  
I  criteri  per  vagliare  Je  risposte Sofl() disparati: non potranno, tuttavia, fare  a  menu della 
statistica  e  della classificazione oggertiva dci concetti esposti dall'intcrrogato. Ogni concetto 
contribuisce  a  comporre  il contesto generale:  da l contesto generale si avranno le cifre, le 
idee, le misure, Ic posizioni di una realtà, di un fenorneno, di una situazione. Un  opportun() C  

utile lavoro di verifica  delle  risposte consisterà nell'intervisrare garantendo  totale  Iihertã di 
atteggiamenti  e  ammettendo come risposta anche  il  silcnzio lc persone che,  per intelligente  
partecipazione  o per evidente  agnosticismo  o  per palese imbarazzo, sembrano essere  i  casi 
piü rappresentativi di una materia  o  di un settore di vita. Le interviste con Ic persone che 
hanno  dato  risposte che definiremo medic (risposte doe utili senza essere particolarmente 
indicative  o  personali) non daranno che risultati  poco caratterizzati. Occorre sottolineare che, 
una volta Compiuto ii lavoro principale d'indagine attraverso  i  documerni scritti, l'intervista, 
ii collo1u 10 con Ic persone  è  strurnento pressochè indispenabile de1l'inchicta rad!)  )t(  )flICd.  
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I  Iitcrvista partecipa ii  ('L1(  )rc UIth1fl(.) rJlcrls(c pensicri. cfll(  )/1( )l11,  1•Uazinfll, I1I)crI Ia ii ia 

clalla soggeziune dCIl() scrivere. I 'intervista è, pol, da  una harte ,  materiale  di sostegno cleiLt 
inclagine scritta  e, c1aI1'aItra meravigliosa farina per 1'111past() radiofonic() deII'inchiesta 
vorremm() dire ch'essa è  il  controcanto  delle meditazi(>ni, delle  cit:rc,  delle C()nclusiofli suggu 
rite dall'analisi degli elementi racc(1)lti. 
Nello SpettaCOI() radiofonico, cifre estratte dalle  opmazioni  statistiche  e libere parole dcg]i 
11OflIifli devono intrecciarsi c pn)t1uo\rere constataziorn, ragionamenti, commenti.  

F  cl  pare di  po ter afrermare che proprio nella rappresentazione  dl  una inchiesta  il  microh>nu 

esalta Ic sue funzioni di hltrc) della piro1a  c dcl  penslero. II microfono diventa  il  congeniaL 
veicolo di una materia viva  e distillata, scaturita dalla massima concretezza e ridotta a espres-
sioni c dimensioni puramcntc astratte juali Ia parola  C  il  SU000.  E per  I1UCSt() (abbiamo 
detto all'inizio) che non basta  la  partecipazione diretta  e attiva del pubblico per garantire 
esito  positiv() a un'inchiesta radiofonica. Bisogna anche che essa trovi l'ascoltatore prontu  
a  seguirla COfl impegno e concentrazione, afflnchè  questa  labile evanescente farfalla che è  la  
trasmissione radiofonica non gli sfugga di tra le mani scnza che gli rimanga almeno un 
impalpahile pulviscolo d'oro. AlI'altoparlante, un'inchiesta non sara mai un divertimento.  
Ma  potrcbbe essere Un afTascinante documento di vita, un iridescente contrappunto di realti  

e  di idee. una pagina \eFSCOl( re di ggcrti  a  di pcnsicri. 
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1 1(  ) (ICI  C(  ) I1[)1l  I 1)I U 11tL1CSSdl1 t I C  Illfl( )ILLI1I  I  dcl  IL  IL(I  h  )  (c  pr pr1 	al  1'  ppustu dcl Ia ni usici 
leggera,  delle CanzOflette  e altre  ernissi(ni che hanno funzionc, piü che di svago. CII narcotici: 
c1i CUi  it m)str() tefluI)() avidissimu)  è  ccrtamcntc  quell() di illustrare it jacse  ne t suo aspetto, 
nd carattere,  neue  vane attività, nelia stona  e  nella tradizionc; insomma, di fame un ritratto 
C()tflf)ICSSO. considcrandol() S()tt() tUtti  i  possibili punti di vista,  net tempo  e  neUo spazio 
senza cedimenti o compiacirnenti t()Ikluristici, neIl'intento di presentarcerie un'imniagine che 
iocchi  c  svcgli  la nostra COSCiCfl,  cl (ha  Ia niisiira esatta della ii stra  c'  iidizi )fle  c  dclla dire-
zionc  in  cui  la vita si svolge. 
I 	e  un colnpit( ) d'un'urgenza  c in -iporranza considerevoli, ( )ra  ehe  si assiste  a  un iutanicnt 
dcl costume,  a  un franamcnto Si direbbc, d'una  rapiditA addirittura paurosa; specie  in  un 

acse Come  it nostro che fino  a  pochi anni fa  ha  avvertit()  in  misura assai modesta gli stimoli 
(lella vita moderna. ( )ggi  it nostro paesc (par]() soprattutt() dcl Ticino, credo che  i  Grigioni 
italiani  ne  siano !1Cfl() toccati) sta rapidarnente mutando volt() :  10  spopolamento  delle  valli 
flOfl accenna  a  rallentare, le città vanno aurnentando  la  loro furza d'attrazione,  e  d'altra parte 
I'alienazionc della proprictà f()ndiaria continua COfl un ritmo che sernrnai accenna  a  farsi pii 
impressionanternente ve1oce ci si dornanda tivale  sara  la  nostra condizione Ira alcuni anni, 
Ic COSC COntiflUand() di (]ueSt() passo. 
I)i ii I'imp()rtanza dcl compito che incombe alla radio: perchè clue l  ritratto del paesc chc si 
diceva dovrcbl,e avere ii nubile intento di rallentare if irettoloso mutamento che caratterizza 
Ia nostra epoca, dovrebbe instillare nelI'anim() deIl'ascoltatore un senso di quella che si 
chiarna pie/as,  o  carità del natlu 10CC) -  per  usare espressioni che ieri parevano desuete 
vagamente ridicule,  c  oggi I11flfl() riaccluistat()  un'insospettata energia  espressiva ...  
II pr1)Ie11a  delle  valli : non hisogna illudersi che  la radio  e  la televisione riescano sempre  a  
rornperc I'isolarnento, SCSSO  to  faflfl() sentire  in  t1()ct() piü crudele, inaspriscono  it dcsiderio 
della gente (specie dci giovani, s'intende) di partecipare  a  quella vita di cui microh)n()  e  
schermo ofIron() un'ingannevolc immagine fonica  0  visiva.  
Ma  it cronista radiofonico  ehe  sappia percorrere una vatle COfl occhi attenti  e  intelligenti. 
uSscrvarc  C  descrivere  la  vita d'un vittaggio , interrogando  i  vccchi  sui  costumi di un tempo  
(e Un vecchi() di ottant'anni  ehe  ricorcli  L  sun giovinezza ci riporta  a  epoche archeotogiche).  
• sulla sua hocca cogliere ancora vivo  e  s'ap )rit(.) ii diatetto locate, tark) Iartarc clette tradizioni  
• coStumanze che vanno rapidamente aTevotendosi, ove non siano già dcl tutto Scomparse;  
• faccia Iartare  i  giovani , aScoltancl()  i  1()r() desideri  e  bisogni ;  e  poi sappia interpretare  C  far 
rivivere  i  Segni (let passato,  la st()ria che s'è iscritta  in  ogni pietra, rievocare l'emigrazione che 
per secoli  ha  portato generazione  dop()  generazione net vasto monclo,  e  tiitti hanno riportato  
a  casa cluatche  oggetto che  è  nuscit()  a  sopravvivere, paramenti  o  vasi Sacri  per  la chiesa 
soprattutto;  e  sia capace di far sentire  e  cliferidere  la poesia di certe antiche costruzioni che il 
l)isogno cli maggiori contorti  C  (Ii I)I1  agevule vita minaccia di far scomparire (che  La  depre-
cahile  scomparsa sia atmcn() accompagnata  da  1ualche ri rnpiant ). n()fl avvcnga nelta generale 
indilkrenza) : ( lud1 cronista riuscirà non soltant()  a  illustrare 1ueIla vita ai cittadini,  nm ne  
Iat•'t sentire l'unite grandezza  a  chi  la vive, per anorc  o  nagari  t  ri ; ri uscira  n  ruuina  

L  rinsakiare scntinenti sempre piü insidiati.  
1 .a  radio  ha Je  1X)SSil)j1it  C i  iezzi (quindi anche t'obl)tigo niorale) di salvare datta dinieni 
canza  C  datta negtigenza tutta una parte dcl pacse, di recuperare  per  domani un'irnmagine di 
vita  e  di C()StUfliC ; di comporre Un rtratto (letla nostra vita che Ira 1uaiche  anno  avrà un 
valore documcntari()  C  culturate pregevolissimu. Anche it patrimonio artistico, quello che 
rinane: 1ercliè hisogna (lire che uria  intelligente  prcscntazione e  descrizione di un'opera 
il'arte al microlono  ha  un certo vantaggio (chi  to  direbbe) sulla tetevisione:  la  ivale  presenta 
sI visivamente gli oggetti, ma sminuencloti, immeSchinendoli  P'  costringerli entro  if \ic1e() 
(0SI che It> spettatore finisce SCSS() col dire : 'Futto (JUi . . . ; mentre  Ja  pura \'oce, (.Juandc) sia 
voce di un autentico sentimento  e  di una etfettiva capacità espressiva , riesce piü ricca di 
stirnoli, invogha di pii  a  ricercare Ia cosa descritta  (e  anche  questo incitamento  a  megli( 
(-onoscere it paesc  è  fra  Je  pii nobili funzioni della radio). 
Sintende che  (se  non tutto,  e  Soprattutto non Sistematicamente)  molto  ha  fatto  e  va facend  
a  radio  in  (1uest() campo; ma un programma chc veda lontano  e  che Si attui con costanza  

e disciplina riuscirebbe  a  fermare un panorama  totale  della parte italiana del nostro paese. 
bisogna aggiungere che, alta esiguità dell'estensione geografica, risponde una varietà  quasi  

lIi(r(dllI]C di ispetti. di sfumature  da  valte  a  valle, anzi  da  viIlagtio  a  viltaggio;  e  proprlo 
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(JUCIIC diflcrcnze, quci segni di una  quasi  orgog]iosa diflèrcnziazunc che Ic condizioni attuali 
(ii vita vanno rapidarnente cancellando - dovrebbero essere oggetto di attenta esplorazione.  
Per  far sentire  in  pari tempo  la  varietà stupefacente  delle forme  di vita,  e  rinsaldare  il senti-
IiCflt() cli fraternità, di comunanza  pur  nella lontananza (non  solo  geografica) che separa  ja  
valle di Poschiavo  da  cue11a della Verzasca,  o  un capraio della  Nral Bedretto  da  un coltivatore 
di tabacco della Campagna Adorna. Un senso di unione, di parentela stretta; come  la  descri-
?.i()flC dcIl'umile lavoro del seggio!aio, intern)gato siil suo mesticre  e  presentatoaII'ascoltatore 
CUfl giusta simpatia, gioverà  a  rompere  Ja  sua solitudine,  a  fart!i amare di pii  (o  odiare cli 

ieno)  il suo 1avoro la  fatica di ogni giorno. 
Davvcro, (.JUCst() Compit() che  la radio  va  svolgendo 	 L e  potrà svtticre inche pii assiduaiiente,  

;I  I c 'II)' ni1iri CIrIe di fl()bil11. 	1rcl)1)c flUCCIt)) !1()fl 	(fl( mu 'itito COntO. 



1IS Rl(; ( )Ns,  SOURCFIS DF. \1.\'1IRI.\I P()R Iis lRo(;R\N1NIIs 

Les directives  ILJLC é tablisscnt  les coricessitns pour  la  difIuSi()n dc programmes  de  radio  et  dc 
t(IéViSU)fl S011t  l  la  fois vastes  et  Hexibles. Les huts  quVics  assignent peuvent méme étre 

intcrprétés difléremment, aussi bien  par  Ics personncs jui créent Ics programmes iuc  par  
ccllcs auxuc11cs us SOflt destinés. Les sociétés-meml)res dc  la  Societe suisse dc racliodit-lusion 

c1Ics-néincs  et  leurs organcs n'arrivcnt partuis pas  a  s'cntcndre absolurncnt sur  CC  qLic  dolt 

otre,  en  fin  (IC  COIT1ptC,  la  structure  des  éIYOiSSI()flS.  
1)c  S()fl Cflté, le Jégislateur - donc Ic Parlement -  na  encore jarnais eu l'occasion, autc dc 

1)ASCS coristitutionnelles,  de  se  prononcer cI'unc manière svstématiic sur les tiches  de la  
radio et de la  télévision.  Des  interventions parlcrnentaires occasiorinelics, sur  des  points part!-

culiers, dámontrcnt tout  au plus  1u'il n'cxiste pas une doctrinc proprcrncnt dite pour les 

programmes  de la  radio  et de la  télévision suisses. (  )n  cunstatc seulcment c]uC Ics concessions 

accordecs  par  Ic Conscil fédéral  a  Ia Société suisse dc radlodifiusu)n  (et A ses sociétés-rnernbres) 

C()fltieflflcflt  des  préceptes gnéraux  et  iuekiucs  intcrdictions. Pour étre tout  a  fait franc iI  
laut  reconnaitre cuc ccs préceptes  ne sollt  guère  plus LILIC (ICS licux C()TllITIUflS. L'article  essen-
tie l  a  cette teneur: 

IA_c proril/1//11es (I/j/JIcc  par  les eO1I(ec.o/O11111//t.o (/O//(i// se/ ./ 1/ . / iiiiii eli, /)/  ..c,  /e/lj(i1e/ / ''I////(/l (/ /' 

(OI1COI(Ie 1w/lw/a/es, dé/endre  ei  déve/opper les za/e,iic .cpiri/iie//es  ei cu/iiirel/es  du  pa ) ,s, co,itrib,ier  1 

I  'Cd/i((l/iO/I  ei a  Ia Joriiiatioii  spirituelle,  arfis/iqiie . /)mr(l/e  ei riiw,iie  des  a,,di/eiir.r ‚ lout  en  répo/J(/(l/z/ LI 

Ic/i,. dcir (I'//1/O/7/Jllhlt'E1  ei (IC  (/iper/is.ceme/1/. 

(onirne toujours Cfl Suissc, Iorsciu'on cliscute dc  1u i  I1C  cc  mit,  Ics  kbats sur  la  radn  i  ct la  
teleVision CUX aussi SOflt places sur le  plan du  fédéralisme, ou mé rne  du  fédéralisme culturel. 

II  faut  bien adrnettre  que  les difTérends stir ces notions  et  Ies confusions  i  propos, de  ces termes 
font partie  des  controvcrses fédérales. Néanmoins, on devrait pouvoir arriver  a  s'entendrc 

sur le fait c'ue notre propre radio  ne  dolt pas ètre une entreprise  de  portéc  universelle, et  
(Itl'eIIe  ne  peut pas l'étrc. Si I'on désirait ju'iI  en  suit ainsi,  il  serait  plus  facile  et  plus  simple  
1 t1r les auditeurs d'écouter les emissions étrangères ,  ou encore Ies pn)granrnes étrangers 

t1rraieflt  ctre  retransmis  par  nos propres émetteurs, (Iui  les recevraient  par  cal)Ies,  Comme  
la  uI&Iifluskn  Va  fait pendant  des  années,  en  rctransmettant sans grand discernement  des  
programmes etrangers,  des  entretiens discutables,  du monumental en  matière musicale  et,  
malheureusernent aussi, sur le  plan  politiquc,  des  idées anticlémocratiq Lies.  Non, Ics autoritéc 

1ui délivrent les concessions,  la  Société suisse  de  radiodiffusion  et  ses sociétés-membres  ne  
veulent certes  pas  que nos emissions aient Ce caractère. 

(:ependant,  comme  notre pays n'est pas un Ftat centralisC - pas  plus  dans le domaine poli-

tique que culturel -  La  radio  et  la  télévision  ne  peuvent accomplir les tâches qui leur Soft 

dCvolues sans tenir compte, dans  la  turmation  des  programmes,  des  dit1rentes sources  
regionales.  Bien cntendu, flOS emissions  de  radio  et  dc tClCvision  Sc  composcnt essentiellement, 

cornmc  partout ailleurs, d'élCments tondamentaux déterminCs.  Ces  élCments sont, pour n'en 

Cnumérer que c1t1e11It1(s -uns:  la  nnisiquc,  la  littCrature,  la  dillusion  de la  science, les CvCne- 



t -nents pOIiti(11CS actuels,  011  d'unc autrc  nature,  le sport, etc.  Mais  déjà dafls leur selection, puis 
dans leur C()ml)OSitiofl,  et ensuite (et flOfl pas  en  dernier lieu) dans leur presentation, ces ék-
ments fondarnentaux doivent, Iorsqu'on élabore Ic programme, étre adaprés  au  public suisse. 
( ;'est dans cet esprit que travaillent tous flOS studios scion  des  conceptions certes parfois 
assez dissemblabics - avec  plus  ou moms  de succès. us  ne se  conforment pas  a  UflC  norme  
fdéraIe, mais ticnnent Compte  des  aspects régionaux tels u'iis résultent d'une synthese  des  
usages poiuiaires,  de Ia structure sociologicjue,  du  temperament  et  de l'apparentemcnt cut-
tute l de  la  contrée.  La  ncessité p()Ur  la  Suisse, d'a\oir six studios  de radio et trois de t616-
V1SU)fl découle  des  raisons qui précèdent ,  et  flOfl pas d'un «esprit  de ciocher» absolument 
(tépiacé. Cette structure, aussi longtcmps u'elIe sera hnancièrement supportable, peut Ctre 
considérée  comme  la rneiiieure solution pour notre pays. Le  passé a  pro11\ 6 c1u'ii Cfl eSt bieri 
ainsi pour la radio; l'avenir montrera Si cette conception est aussi valable pour  la  télévision. 
La constitution  des  programmes: les personnes cui crCcnt Ics programmes  ne  sont pas enfcr-
mécs clans une  tour  d'ivoire;  dies  ont  au  contraire tous les jours  des  relations personnelies 
avec  la  population,  a  i'endroit mCme  o6 se  trouvent les studios  et  clans  [es  regions oi us 
cxercent leur activité  et Ctablissent  des  contacts.  Grace a  tine corrcspondance abondante, les 
studios sont  en  rapport avec les auditcurs, cIui  Ccrivent  a  « leur» studio,  en  general celui dlui 
est le  plus  proche —; c'est ainsi c'ue  s'exprimcnt l'approbation, le dCsavcu, les suggestions  

t  les critk1ucs,  et  cc soot  in  de précieux stimulants, c1u'on  ne  saurait dedaigncr. Puis nmis 
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a\  ( fl UuiC' )rc  a  rrcsse rcgI( )11llC et 	tILii Ii U I IC part LI  I cu rs  ne  FC\Ct  des h >mies au  ssi 
varlCes ciuc  chez iious,  et  cui  Constitue  au  jour Ic jour une  veritable  mine  de  renseignemcnts 
sur  Ja  iiiçon (Id vivre,  de  penser  et de  sentir  de  toutcs les couches  de La  population. Partant 
de la  documentation qu'elies ont acuisc ainsi, les persnncs chargCcs cl'Ciaborer les  pro -

rammes,  en  collaboration avec leurs collègues rCunis  par ]es  directeurs  de  studio,  se  mettent  
au  travail pour façonner le programme, besogne c1ui, dans son genre particulier, Cdluivaut  'L  
un travail créatdur.  A  cdtte (euvre  de  façonnage s'ajoute  Ja  nCcessité d'opérer une selection 
parmi ics ClCmcnts fondamentaux  a la  base  du  programme, élCments  (lud  floUS avons CnurnCrCs  
plus haut.  Paçonnage  et  selection  ne  sutiraient pourtant pas pour  faire des  emissions cuek1ue 
chose  de  tvpkiuernent  original,  si l'on  ne  puisait,  de  surcroit, aux sources  regionales. 
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(  :c.; s i  rccs  SO M. ccrt11neincnt d'unc richcssc irctic ; un 	iiisse tI leniatide,  dies s >nt 
(LlfltCS Ct variées. v1a!heureusemcnt,  et  cc  West  là un secret poor personne,  on  fl'Cfl  a  T)U  faire  
jus1u'ici (Iu'un  usage partiel  et  insufisant. Bien sCir, I'organLsation tripartite  et  d6centra1ise 
(it: Beromunster, avec ses studios  de  BuIc, Berne  et  Zurich,  et  avec ses trois autres sociétés-
fl'teml)rCS des Grisons, de la Suisse orientaic et  de la  Suissc centrale,  se préterait fort bien  t  
luxploitation des sources regionales. Mais cet  6mettcur  n'a pas assez d'argent ni assez dc 
personnel POUt  en  tirer un parti reel -  et  pas seulernent superficiel.  11 ne  suiT-it pas  de  faire  
JcS reportages dc Landsge rneinde,  de  retransmettre iuekjues  concerts  de fanfares locales, oii 
cs ruvrcs d'un  brave  poete indigène, ni  de  faire  appel  a  (ic lal)(.)rieux cvocateurs  des  us  et  dc 
lliistoire populaires. Ce ne sont là en c1uek1uc Sorte tue des acomptes  a  une obligation 
lcaucoup plus vaste. D'autre part,  il  ne laut pas croire lue  les prornoteurs d'une plus ample 
intmmission des sources regionales tencicnt  a faire unc «radio de  ciocher», iu'ils  songcraient 
.' i rrtcr Ic micro clans chacuc village, devant cha1ue société locale. II s'agit  de  tout autre 
clR)se: ii s'agit  de  preparer rnieux encore Ia matière.  Je  pense ici  au patrinR)ine culture! qu'on 
I t( ) u\e  parto ut  clans Ic pays, mais (l11()fl  ne  PCLIt pas rernarluer  par iinc observation super-

cicllc:  a  la  valeur  de  floS traditions,  a  l'(ruvre  des  communaut(s religleuses et des synclicats. 
LIX forces agissantcs  de  In  politiiiue  cant()nale Ct locale,  i  Ia néccssité (je ramener La jeune 
cflération ilU  sein  dc  la  faiillc,  et a  nonbre d'autrcs CI1SCS. ( :ctte stinulatH)n absolument 

1)()Ssble  ne  doit  pas  étre réaliséc  au  moven dc productions ennuveuses,  pr i mitives,  empreintes  
(IC  dilcttantismc; eile doit au contraire étrc unk1uement le resultat d'une preparation soigneuse, 
Lvcc l'aidc spirituelle et materielle des spécialistes des studios.  
I .c l)Ofl architecte, l'architecte d'art, construit une maison  en  a(laptant  la  façade  et  les liincs 
il~n6rales  du  batiment  a  la  contréc, ou  au  n)iflS aux envirLns immécliats.  11  recherche l'har-
1fl()11iC. II  en  va  exactement  de  même poor ics programmes  de la  radio  et  de la  télévision,  .ui 
vculent s'intégrer  ?i  la  vie  de  l'individu  et  de la  familie,  i  celle  du  peupte Ct  de la  nation.  Ne 
cnfondons pas ici l'élément  regional,  (u'il  faut  cultiver  et  dont  no us  prétendons qu'on doit 
''inspirer, avec Ic programme dit local, clui  est encore  a  cr(-'-er. I.e programme local, que  la  
_( flCCSSIOfl fédérale interdit  expressis verbis après Ja fondatiun  de la  SRR  en 1930 ,  vauclra 
encore bcaucoup d'amis  ?i la  radio, méme  a  l'époque  de la  télévision. Aujourd'bui, nous  
1 1  )UVOflS capter  des  uncles dont Ia portée est Jimitéc t un secteur local, grace  a Ja  radiocliffusion 
ur ondes ultra-courtcs; ii faut tirer parti  de  cette possibilité. Pour1uoi  St-Gall et  la  Suisse 

( )ricntale.  par  la  station  a  OUC  du  Säntis, Ic territoire bernois, par Ic  poste  du Niederhorn,  OU 

ftiIe, par l'émetteur  de la  ville, etc., n'entendraient-ils pas  des programmes 1ui ont peut-étre 
IfloiflS cI'intért pour les autres auditeurs  de  l'érnetteur  national,  parcc  ciue  ces programmes 
n'offrent clu'un  intérét  local  ? Ie programme local dc l'avenir,  comme  Un journal local, 
s'adrcssera ? un auditoire g&)graphieJUement limité, tandis  clue  l'élément  regional dont je 
rLrIe clans cet article doit étre élaboré comme un bien commun  a  route  la  Suisse allemande. II  
laut  dc  la  r(tiexion  et  du  clisccrnenient pour cléterniiner cc  q ui  est valable ut cc lui  ne  l'cst  11 ', 1 S.  
11  s'agit d'un travail dc precision clans ic (li)maine  du  programme. 
Pour c'ue  ('C travail dc discernetnent et dc reflexion  ne se  tIssC  pw,, mi lu:ird,  ull, o  rIit t  
(lOit étrc remplic : dornavant, chac1ue studio devra disposer  (Je  quekues spcialistes deter-
mines sachant agir avec psychologie, et surtout llui  possèdent Ic don  de  choisir  de  hons 
CoIlal)OrateUrS  et  d'avoir avec eux les contacts nécessaires,  en  partICUlier  avec ceux cjui colla-
horent  de  l'extCrieur  au  programme.  11  est important  clue  ces derniers connaissent  a  fond  
1(5  lots  du microphone. Souvent,  il  s'agira simplement dc  se «procurer» Ja matière  A  lajuelle 
Un collaborateur appartenant  au  studio ou venant d'aillcurs  d mincra  f  rme,  u  nimc d'ass - 

eier cette matière  a  une autre, ou  a  une source dithrcntc. 
Mais  vouloir  et devoir cultiver l'Clément regional dans les Pr( )Lranhl1les  ne  siiii1ic rtS  (jLI'Il 
laille eXposer  au  micro Ja pensée locale, ou mémc insister stir Je point  de  vuc purement 
personnel  du maitre-houcher  de  Drullens-le -Petit  . . .  La  façon dom a  CtC prCsentC «Lc chant 
des  eaux»  i  TrCvaz- Dessous  ne  floUs interesse pas davantage. 11 s'agit  de quelque  chose dc 
tout dithrcnt  et  de  plus vaste; ii faut saisir, ou micux: capter les conceptions et les interprC-
tations  et, i l'occasion aussi, ce cJui s'Y oppose.  11  me semble qu'en cxpl()itant [)IUS largement 
les sources  regionales,  on devrait pouvoir  se  libCrer judicieusement des directives ou de Ja 
taçon  de  penser  qui  viennent  de  l'Ctranger, ott  se dCgager des tendances  A  Ja centralisation 
(propagande);  et  ccci non seulement dans  Je  domaine  de la  pulitiue, mais dans  t  utcs les 

niuiifestations dc Ja  vie dont nous sommes nous-memcs  t Ja f is  Sujet  et objet. 
Ic  ne  pense pas  que  les programmes suisses doivent puiser leurs torces  et  pI()nger leurs 

racines unk1uement clans les grandes vilics  et  (laos kurs dangereusesaggiomérations, cc qut 

cunduit facilcrncnt  a  clepasser Jes limites  et t  Imiter I'Ctrancr.  Je  VOLS clans  Ja  manièrc cl'Ctrc 
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Ct dc Ictser  dc flS reLli)ns  UI-I  c()ntrcj)(1s important. Si CIIC cc)ntrll)uc convcnabIenent  a  
la  formation  des  programmes.  1t ne  l'oublions pas : I'hornrne,  et  surtout Ic Suisse, airne 
tuours  I  étre l'objet  de  la  consideration  de  son prochain. Pour étre considéré,  il  se  Jaisse 
cnduire, mérne s'il  se  prend pour un individualiste. Si I'on veut dinger  la  pensée suisse  et 
c  )rriger certaines méprises existantes,  il  laut  essayer  de  le  faire en  tenant compte  des  CoflCep-
lions personnelles  de  I'individu ;  ne  jamais agir  en  maitre d'co1e, mais  faire  preuve  de  doigté!  
(e  principe vaut aussi bieri poor déclencher unc manifestation  de  joic  de  Ia part  de  I'auditeur 
que pour gagner uclqu'un  a  n'importe (Juelle autre cause. Si l'on  ne  comprend pas cela, les 
rnissions n'ont aucun sens. Méme dans Ic domaine  des  informations, on n'a pas encore assez 

puisé aux sources  regionales,  car  la  plupart  du  temps, on  ne  place  au  premier  plan  ciue  l'CvCne-
ment extérieur le  plus  facile  a  représenter. 
Si l'on veut crCer un programme suisse encore meilleur, ii  faut  recourir toujours  plus  aux 
sources  regionales  pour  la  preparation  des  programmes  de  Ja  radiodiffusion (moms peut-Ctre 
pour  La  télCvision). Nous contribucrons ainsi  a  renforcer,  a la  longue, notre façon  de  sentir 
ut  de  penser «suisse»; c'est là,  de  plus,  unc  des  possihilitCs  nationales  hue OOUS avons  de  
utter contre ks slogans, contre  la  superfmcialite  ei  contre  IC  dCpouillerncnt  de la  personia1itC 

humaine.  
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( )fl tr()uve cka  des nissions 	ks cnInts ct  11r  hi )cunesc dans les 1)tCICtS pr grafl 

Ines de Radio  Zurich, c'est -à-dire  des  aoCit  1924.  Sous  la simple  designation  d'« Heure des  
enfants», les personncs responsables  du  programme essavèrent dc  faire  bénéficier leurs trs 
jeunes cunteml)urains  de  Ia clécouverte technkue c'iii apportait d'une manière mvstérieuse 
paroles  et  fl1USi(UC  a  la  maison, sans u '0n  puisse voir le narrateur OU Ic musicien, contrairc-
ment  a  ce 1ui  SC  passait clans Ic cercie  (IC  familie,  au  jardin d'enfants ou  A l'école. Cet événc-
Iflent  nouveau et  p1cm d'attrait plut aux jeunes auditeurs  comme  aux adultes; pendant un 
certain nombre d'années, cette emission consista  la  plupart  du  temps  en  un cuntc 1rsent 
par  une aimable  ((Tante Jeanne )> ,  ou  en  une histoire iu'eIIe  imaginait eIle-même;  eile  Ic faisait 
ci'unc rnanière aussi vivante  et reelle  t1ue possible  et  son récit était adapté  a la  comprehension  
des  pctits.  11  convient  de  ne  pas oublier que  la  rCcitante devait,  eile  aussi, s'habitucr  peu a peu 

a (lCplover SCS dons devant un auditoire invisible, sans que  la moindre reaction puisse lui inch-
1uer Si,  au-delà  du  microphone, ses eflorts étaient apprCciés  ()U  mCme simplement Si  eile  était 

Ccoutéc. (:ertaines narratrices tentérent  de  parer  a  cet inconvenient  en  amenant avec cites  au  
StU(li(> Ufl  modeste  roupe  de  petits auditeurs dont l'attitude, pendant l'émission, leur 
mcttait d'observer si Icur historiette éveihlait les Cchos espCrés cians les esprits  et  dans les caurs  
des  petits invites,  et  par  consCcjuent peut-Ctre aussi dans ceux  des  auditeurs invisihies,  la-has 
clans les charnl)rcs  de  leur matson. 
Or,  1'« Heure des  enlants»  ne  clemeura  pas longtemps  a  cc stade  de  monotonie. Déjà vers  Li  
tin  de la  periode  1920-1930 ,  on s'cfforça d'animcr  he  programme destine  a des  enfants un 
peU  plus  àgCs  par  un cours  simple  sur  ha  musk1ue, dont  he  but était  de  les famihiariser avec 
unc muskiuc  facile  a  comprcndrc ainsi qu'avec ses compositcurs. Puis un  peu plus  tard 
encore, on tenta  de  presenter pendant plusieurs jours  de  suite,  a  l'Cpoque  des  fetes  de Noel, 

unc histoire  a  episodes - procCdC  qui  tenait compte, d'une façon appropriCe,  du  facteur 
intCret  et  concentration  de  l'auditoirc.  Mais  toutes ces entreprises soufraient encore  de  ha  
nmc lacune: Ic besoin d'agir  de  ha  jeunesse était negligé;  a  la  tongue, celle-ci  ne  pouvait  
plus Sc  satisfairc dc l'attitude receptive  de  I'auditeur, c'esr -a -dire, dans  he  cas  he  pitis favorable,  
Je ne e  )hlab( )rer  l  l'act ion ]u'en imaginat  1( )O.  

( 'm/)rIl//(rn  an. e .  1111  .ci,,dio cI,z1: - r: qiii .ccra  /4;  prcmitr  a  aiwr oiwer/ ulla' holte dc conserI' 
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I__ne premiere  tentative pour faire  Iarticiper  les jeunes auditeurs  a  l'action dén)ntra cuc 
I'idée était particulièrerncnt heureuse: flUS avions organisé  (en  été  1935)  tin COflCOUS d'horti-

culture.  Au  printemps, les enfants d'âge moven purent obtenir  de  I'anirnatrice  de  l'érnissi(I)n  

des  graincs  de  fleurs; its reçurent  a  deux reprises  au  cours de  l'été  des  instructions sur les 

()iflS qU'iIS dcvaient  dünner a  leurs fleurs,  et a  la  fin  de  I'autornne, ics resultats obtenus  par  
les concurrents - us étaicnt plusicurs centairles !  --  furent estirnés scion un barèrne  de  points 

et  récompensés  par des  prix  simples  mais plaisants. Cet essai qui avait si bien réussi fut renou-

velé l'été suivant,  et  les participants  au  concours furent alors encore beaucoup  plus  nonibreux. 

Une annéc  plus  tard, fl()uS organisânlcs pour les garçons  plus  âgés Un cours  de  construction 

de  !Th)dèICS réduits d'avions, qui éveilla égalcment un très grand intért.  11  était donc tout  a  
tait justiflé ,  étant donné Ics experiences concluantes faites dans cc dornaine, que notis augrncn-

tiOflS sans cesse les heures  de  bricolage réservécs aux garçons  et  aux lilIes d'àge moven.  Mais  

les emiSsionS musicales,  dies  aussi, (liii flOUS permettaicnt SOUS Ic titre alléchant « Un concert 

pour VOUS »  (<< I -*, ,,  Konzert für  Eu ))) de  convier  la  jeunesse  a des  j()UtCs pacifijucs, étaient  et  
SOflt toujours aujourd'hui accucillies avcc joie  par les jeunes amateurs enthousiastes. 

l.'idée  de  la  participation active dc l'auditeur, dont l'inlluencc s'étcndit largemcnt  peu  alirès 
la  guerre  mondiale aux programmes pour ics adultes, Pr\Tl1a aussi, bien entendu, un 

UIOIJVC1 eS5Or  des  énussions destinécs  a la  jeunesse. Citons ici  par  exemple  «La boite aux 
lcttres pour les 1uestions prtcssinnclles», un Cours « Pour Ic petit samaritain)),  des  émissli)flS 

pour Ia prevention  des  accidents « 1)'abord rékchit, puis . . . ». Line heure  de  1)ricOlage, con-

viant les enfants  a  fabri1uer  des  PUPéCS  vétucs d'un costume suissc  simple,  i1ui de'aicnt êtrc 

echangées contre celics  de  jeunes auditcurs  de  Ja  radio norvtgicnne, flr\c)(JLa  la  naissance 

dc prés d'un niullier  de  1)up6es suisses très joliment contcctionn(es ; avant cltrc expédiécs  
en Norvège, dIes furent exposécs au Pestalozzianum de  Zurich, pour  la  plus  grande joic  de  
leurs créatcurs  et des  visiteurs. line  heure  de  bricolage pour Ics fetes dc Noel remporta aussi 

un franc succès; on  y apprenait aux jeunes intCressés comment s'y prcndre pour  faire des  

transparents dc Noel; flOUS dcimcs expédier  plus dc  400()  projets d'image  et  de  lilati de  fabri-

cation, cc c1ui prouve également I'Ccho favorable  que  rcncontra cctte emission, apprCciCc tout 

particuliCrement  par  Ics enfants  et  lcs parents  des  regions campagnarcics Ct dc  la  montagne.  
I x  COflC( )U1S « ( .()tlflaJsSeZ -v( )US  nosar l)res tut ltii IUSS1 mar(1uC d'une pierre blanche pour 
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IC\  1 IU 111 tC1IFS  (IC  l)S  011S1u11  tii ta\Cllr dc  Lt jcuiicssc. !c ,, pow, •Lud1curs rcçurcnt  la  
llliSSlOfl  de recuejilir Ics ieuilles, les aiguilles Ct les graines  de  certains arbres,  et  de  Ics envover  
au studio, c1asst.s bicn claircment  et  aCcoflipagnéS (I'Ufl  texte appr()pré. Plus  de  801) enfants, 
lilies et garçons, 1rircnt part  a  cet interessant concours  de  sciences naturelles, cc cjui démontrc 
(trtaincrncnt  (tue  Ja jeunesse actucJle n'a pas CflCOC  perdu Ic goCit  des merveilles dc  la  nature. 
Mais  l'intérét  des enfants pour cc 1ui est écrit cst aussi très vit Preuve en soit Ic succès 
d'éIfliSSiOflS (JUi ()flt (té tCfltCS dans Je domaine dc  la  Jittérature pour  la  jeunesse. ['une d'ellcs 
avait  POUr Ol)jet  la  mauvaise littérature, liélas trop connue. A1,rès avoir entendu  a  la  radiu 
(k•s exp lications sur cc  Sujet, Jes jeunes réunirent cc u'on appelle les «niauvais journaux», 
puls les détruisirent. Pour récompenser leur zèlc, les Iaborieux «collecteurs»  de  cette aborni-
nable Jittérature reçurent  de  1)onrIes lectures pr  la  jeunesse - dsons  clue Je poids des jour-
naux rendus inofTensifs et récoltés volontairernent dépassait tine demi tonne! - Un concours 
organisé en faveur des jeunes amis des Iivrcs, en collaboration avec  la  «ugendhuchwoche 
souleva égalerncnt beaucoup d'intérCt dans  Je canton  de  Zurich. Les participants, dont  Ja 
tâche consistait  ?t  deviner dc qucis contcs et récits pour  la  jeunesse  6taient  tires un certain 
nornhres d'extraits préscntés  au micro s  rI()us cnvoyèrent  Plus de  5200 réponses; 46 11 0  pro-
venaient d'enfants  de  moms  de  1() ans, 37", cl'cnfants entre 10  et  12 ans er  1 7 ()  de jeunes 
gens  de  12 a 15 ans. On peut se réjouir  de  constater  clue  les  plus jeunes auditeurs  de 1'<(f-leure  
des enfants et  de  Ja jeunesse» térnoignent visiblernent  de  la  plus  vive curiosité pour Ics émis-
SiOflS (Jui leur sont consacrécs. Les c(1)ntes  de  fee qui, poor les auclitcurs  de  cette categoric 
d'àge, sont tous jouCs  en diaJecte, ne sont pas Jes imins CcoutCs; comme  floS studios voisins 
(IC Bale et  de  Berne suivcnt  Ja rnéme \ok,  la  diffusion  des dialectes des difrentes regions est 
assurée, Ce cJui représente certainement une contribution  a  la  conservation  des patois menaces 
(IC notre pays.  Notre  emission pour  la  jeunesse  «En andere Ort - en  anderi Spraach» vise 
notamrncnt cJJe aussi cc l)ut.  Mais cc ne sont pas seulenient les contes  de  fees ciue  les petits 
auditcurs Ccoutent avec plaisir:  its sen thousiasment pour  des series dc jeux racliophoniqucs 
iels  clue « .es enfants  Turnach en etC», «Le petit Lord» (tous cleux tires de Jivres pour h 
jeunesse très connus), ainsi quc pour Ia serie qui s'Ctcnd stir Jes clouze mois  de  l'annCe: « 1k 
Kalcndermaa». 
Le dCveloppement technique dc  Ja radio a naturellenient influence m)fl seulement les thèrrics 
des programmes pour les adultes, mais aussi ceux destinCs  a Ja jeunesse. Les appareils d'enre-

istremcnt plus facilcs  a  transporter, par exemple, ont certainement permis dc rCaliser un 
pJus grand nombre  de  rcportages thins les forCts  et dans les campagnes, mi dans diffCrentes 
tibrk1ues. Mais ces petits appareils rendent avant t()Ut possibles des emissions  comme  unc  
«(:hisse au renard», c'est-à-dire iine competition entre deux Cquipes  de  scouts, ou COrnrnc 
((  La  Prt1enadc  de  minuit  a travers Je  Zoo>>.  
Notons encore iu'  Coté  des emissions très variCcs que OOUS destinons aux classes d'age int-
rieures Ct flhOVCflflCS, flOUS n'avons jamais nCgJigC les dCsirs et Jes hesoins spirituels des jeunes 
gens  Plus  âgCs.  Pendant plusicurs annCes, Je  Club  dc jeunes u ilJes « 1)ie  sechs Kiebitze» a dis-
cute d'une nunièrc fort interessante er très approh)nclie des questions  a  l'ordre du jour et des 
pr()blèmes concernant les Clèves du degrC secondaire. Aux jeuncs gens et aux jeunes lUles qul 
( )flt quitte J'CcoJe, ic «(2ourrier des jeuncs » olire des occasions analogues, dont  its  font large 
inent usage,  (IC S'( )ccuper dc toutes sortes dc questions 'vitales,  et  les auclitcurs ont  extreme-
ment 1)iefl accucilli cettc initiative. Ges cleux emissIons ont Cté rernplacCes tout rCcemment par 
Ic «Studio des jeunes» (discussions) et par des conversations dans un studio  de  cinema sotis 
le titre «SiJence, on tourne! »  (((Achtung --- Grossaufnahme!))).  Comme jusiu'ici, les pro-
ductions des « Jeunesses inusicales» contribuent  t  J'c(lucati( n niusicale dc ccttc catC)rEc 
d'auditcurs. 
I es  eflorts JllC  il(  )1IS (lC1)l(  V( )flS 	)1U  )thIr  t  la geilcratl  )n m( ntantc dus Cmissh )ns radl( 
phonk1ucs qui rCponcicnt  a sa facultC d'asSimilation, mais aussi a SOfl temperament et a sa 
disposition d'csprit, figurent parmi les plus importantes et Ics plus belles tâches c'ue nous 
impose un programme radiophonic1uc. Ne l'oublions jamais: c'est aux auditeurs, aux hommes 
dc demain, que nous apprenonsainsi i faire  tin usac judicieux dc ccl instrument culturci 
(IlJ'cst Ia radio. 
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Ix  contrcle I)S  1u'ctctua - ii  1t V  avoir dc cela environ  25 ans  - Line centraic cita-
(line  de  télédidusion qui comptait alors  5000  abonnés, démontra Ia popularité incontestable 
dont jouissent les emissions dramatiqucs parlées. Un appareil  de  mcsure reliC aux amplilica-
teurs principaux dcssinait  des  courbcs qui renscignaient sur Ic nombre  des  auditcurs  de  
chacun  des  difIrents programmes qu'ils pouvalent choisir.  Et  I'on constata alors que les 

emissions  de  pièces radiophoniques figuraient parmi les  plus  recherchCcs,  et  que l'écoutc  en  
demeurait constante. 
L'importancc que revCt cc genre  de  programme ressort également  du  fait qu'iI n'y  a  guèrC 
d'émettcur qui  ne  consacre  au  moms une soirée  de  son programme hchdomadairc  a  un jcu 
radiophonique. Beromunster  en diffuse en  movcnne chaque  an  née environ soixante, sans 
compter les reprises. Si l'on ajoute ceux qui sont émis  par  les pays Ctrangers  de  langue  alle-
mande,  et  qui  ne  figurent pas dans les programmes suisses, on arrive sans peine  au  chiffre 
Ctonnant  de  trois cents emissions théâtrales  au  moms  par  annCe!  En  dix  ans,  ccla fait 
mais laissons cela!  

I//?/1 / /(‚r/)ier  (I /(1S(  jib  111,1 . nrad  (/11115  1/11" ‚(111e  ele  L  'md,t  de Karl  IF ‚i/Ju11ir (.i,,ma/sce'--  1(1115 /11  I (iii  /111  lee ? 



1'enüiis-nous  en a  la  ITh)VCflflC  de  trois cents  et dernandons-nous 	tres irLtc1et1T1cT1 -- si 

touteS CCS pièCeS Oflt ét(. C)flUCS  de  façon  a  justif'icr leur emission, queues que soient les 

cxigcnccs cluant  au fond, au genre et a  la  forme. 

•\u lieu de  répondre, citons l'aveu d'un auteur allemanci dc pièces radiophonkjues :  il  sc 

rvei11e parfois baigné  de  sucur, parce  clue touteS les wuvres citi,  en  SOl1fl1C, n'auraicnt PLS  

du étre radiodifTusées, lui oppressaient Ia poitrine clans un cauchcmar. 

(:ettc façon cxagérée  de  s'exprimer  ne doit pas étre interprétéc comme Un ck'sivcu du v(rital)1e 

id_I radiophonic1ue ,  inattacluable  sur Ic  plan artisticlue ; aussi réjouissant c'ue soit leur nonibre, 

il  ne sera jamais assez grand poor couvrir, nme approximativement,  la  demande. Cette 

eunstatation est aussi. valable pour notre programme ,  bien cite dans I'ensernble  de la  pro-

duction internationale  de  pièces racliophonicjues,  il  clevrait  en soi y avoir un noinbre 

suffisant  de  bOflS travaux originaux.  1n dépit  de  leur valeur artistk1ue indéniable,  il  laut 

renoncer  a diffuser des jeux ra(li( pI)tiilUeS dtnt l'argunient n'cst susceptil)lc c1intcresscr 

I'auditeur suisse. 
I .es clirecteurs dc prgr11itiie ont heureusenient plusicurs iliovens 1ritr satislaire (liglicitletit 

t  cet impératif catégorKuc: tenir 1réte chac1ue semaine au m()ins uric pièce pOUr la  radio. - 

(La a S(i)lUtiOfl la plus simple serait évideninient  de  limiter le nomlire  des emissions ; mais étant 

(1(Jnn 6  I'intérét toujours aussi  vif des auditcurs, et  la  tâche dc  la  radu)diflusion, clui  cst ck 

s' lution  la plus  facile, done Licforcer  a  répandre  Part  dra rnatique universel, ce serait  La so  

Plus  mauvaise.)  
La  «1)eutsche  Südwestfunk »‚ ics racli()clifIusions autrichienne  et  suisse-alémank1uu . nt  C()11- 

venucs il  y a  iuetciies  années,  de  ra1iser  en conimun et de  partager les frais dc jeux radio--

p1iniciues dont Ia distribution  fort exigeante et coCiteuse des roles dépasserait les movens 
(IC chaque émetteur s'iI devait agir seul . . . C'cst ainsi c'ue touteS Les ruvres draniati(111c5 
intcrprétees par des artistes  de  1rc1iier  ordre, enregistrées pendant les festivals  de  Salzbourg, 

S011t  t La disposition des studios intéressés  Pour Ics  di ffuser a  volonté, dc rnème ijue pour 

(105  reprises ultérieures. 
I .a  reprise  de  pièces radH)pho1iicues cl'une cjualité supérieure  a La muvenfle petit contribuer i 

satisfaire d'une rnanière beureuse les besoins cFémissions  de  cc genre. Ce  qui  peut  se faire au 

t1iâtre, c'cst-à-clire a fficher  des ceuvrcs clui reparaissent toujours au programme  a  certains 

interva1Ies cicvrait égaLenicnt étre possible  a  la radio.  I .n fait, on ne voit ias pour(lu(.)i ,  en 

ruison dc l'obligation  de  ne  diffuser  si p()SSible les pièces 1u'unc  seule lois,  on  Iaisscrait 

moisir clans les bandoth&1ues  des enregistrements antrieurs.  La  reproduction radophonic1ue  

(IC chefs-d'auvre (er d'autres morceaux qili le Sont moms !) dc  La musiquc, ne ckpcnd rai-

sonnablement pas  de  savoir s'iI s'agit d'unc répétition, mais  de  l'iclée c'ue les auditeurs seroni 

heureux  de  réentendrc  teile ou teile ccuvre. NIérne en adniettant c'ue les emissions parlées 

lie peuvent étre reprises cu'après Un espace  de  temps assez long, ii devrait étre possible tic 

crter Un repertoire dc pièces  de  valeur,  et cl'enrichir ainsi julicieusement I'enscmblc du pro-

raniiiie, sans éveiller Le sentinient clépLaisant cu'iI  ne s'agit «clue>  d'une reprise. Outre Ic 

lait 1I1C  pour boo nombre d'aucliteurs, une reprise  6c1uivaut  a  tine prerniere (parce ciu'ils 

li'Oflt pas entendu Ja veritable prctiiière et iirce iiu'iI y a touj()urs  de  nouveaux auditeurs). 

la  V()gUC grandissante dont OuisSCnt les (Euvres dramatic1ues enregistrécs sur discjues  a  longuc 

(1(iree 1ertiet  de  conclure cuC Ic clésir d'entendre  des irc1uctins tie cc genre  West  pas satis-

l•iit  par  unc scule audition. 
hie  autre manièrc dc réponcire  a CC  besoin reside clans L'écha,e cl'éniissions parlécs dorn Li 

misc en scene par Ic studio Lui-mcme se heurterait  a  de  trop  grosses (liflicuLtés. Certaines 

reserves renderit éviclemment cet échange plus dillicile a ue  ne I'est celui cI'uvres musicales. 

I .a  rnusic1ue  est internationa le. Un concert tic  la  radio Iondonicnne  ne présente aucune parti-

cularité  clui  1)t1rrait  choquer nos auditeurs.  La  par()le, e1ie révèle Le tenipérament tie celtit 

(_Itii I'a  6critc.  Quand cc temperament S()()SC  par trop au genre auquel foils somrnes habi - 

toes, IiOUS avons tie Ia peine  a  suivre Ia  pike,  cela  peilt  m6-ne  devenir impossible. LI suflui 

de  Sc  rappeler  a  cc propos que les clitTrences tic languc  et de  scnsibilité des  iiidividus  a  I'inté-

rieur d'un méme Etat (Prusse et Bavière!) peuvent prooc1i1cr I'échec  dune  pièce. Pour cc 

1ui concerne  La Suisse allernande et les studios étrangcrs dc langucallemande,  il  n'cst pas 

rare  cl'un  des deux côtés, hue I'auditeur d'une pièce radiophoim.1ue de  l'autrc pays éprouve,  

i I'écoute, Ic sentiment  de  1uek1ue chose d'«etranger»; ces divergences naissent parfois  uni-

dluenlent  d u ne  façon  plus rapide ou plus lerne  de  parler (pour les Allemands (lii nord, ic 

Suissc ailemand pane  en général trop lentement, tandis t1ue cc c.lcrnicr estinie  ILILIC I'\llemand  

du nord pane trop vite). I .'échangc  West  (lonc ias  non  plus tine panacée contre  la  pénhtric 

de  lons jeux racliophoni1ues.  
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1'()L,11-  aCC( ti11ir  U11  grand pas vers  la S(  )Iution, 11(RIS  \- ()LIl()ns flC jtS (ksigncr  par  Ic Concept 

(( JCU radiophonic1ue ))  quc Ics pièces  originales  créées unii1uement poor  [a  radio, mais nous 

l'étcndrons  a  t(.)UtCS les emissions (Iramatiques. Si  nous corifcssons clélibérément  Llue de  tout 

temps,  pour ainsi (lire  des  ses debuts,  la  radio  a  puis6 (lans l'abc)ndant repertoire (Ics ('euvres 

écrites pour  la  scene, nous paraissons recourir  a  une solution  de  détresse. Cc  ne  serait ic cas 

iue si aucun auteur n'avait appris  a  connaitre  a  fond cet instrument qu'est  la  radio,  et  n'avait 

exprimé ses sentiments artistk1ues dans une pièce radiophoniquc  originale. Mais  jusqu 'à cc 

lour,  la  pièce  de  théâtre ch.oisie  en  fonction  des  besoins  et des  possihilités  de  la  radio  a  pu 

figurer  au  programme,  et  cc n'est sans cloute pas sculernent le hesoin considerable d'uvres 

pour  la  radio qui lui  a  assure cette place. Si l'on n'apprCcie pas  la forme  d'une (ruvre  plus  

q ue son fond, ii est vain  de  discuter  de  la  valeur particulière  de  Pun  des  genres  et  de la  raison 

d'étre  de  l'autre, qui n'a pas etC Conçu  a  l'originc  en  vuc  d'une emission. Nos auditeurs, sur-

tOut ccux qui habitent  la  carnpagne, ont vCritablement le droit d'cntendre  a  la  radio non seule-

mcm les rancics ruvrcs  des  musiciens, mais aussi celles  des  dramaturgcs.  I  cs bons directeurs 
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de  production  de  pièces radiophoniques discerneront eux-mCmes les uvres pour lc thCâtre 

qui pourront étre radiodiffusées sans inconvenient.  La  mise  en  ondes, limitée  a La  parole, 

d'une  pike  a  grands diets  teile  que  1'«  IphigCnie»  de  Goethe ne  pcut aboutir qu'à un Cchcc, 

quel que fut le succès  de  la tentative  de  La  presentation  de  son«Goetz vonBerlichingen». I   

ne  s'agit donc pas,  au  premier chef,  de  distinguer  entre  ceuvres pour le theatre  et  pièces 

radiophoniques  originales,  mais avant tout d'apprécier Ia vaLcur artistique,  a La  condition 

iue  la  forme se  prCte  en  tout cas  a  la  radiodiffusion. Comment  la  radio pourrait-elle renoncer 

spontanément  a  Cmettre les drames  des  grands écrivains pour  la  raison unique qu'ils ont CrC 

Ccrits pour Ia scene! Tant que  la  radio, Ic  film et  la  tClCvision n'existaient pas, les auteurs 

n'avaient pas d'autres possibilités que Ic théâtre pour entrer  en  contact avec Ic public.  lt 

n'cst-ce pas,  a  l'époque  moderne,  parfois  par pur  hasard qu'un drame ait etC conçu  a  l'origine 

pour le théãtre, qu'un autrc ait été écrit pour  la  radio ? Sinon comment expliquer que dcs 

pièces radiophonic1ues  originales  sont quciquefois jouées avec succès  a la  scene (« Philémon  

et Baucis»  de  Leopold  Ahisen  en  est un exemple caractCristique),  et  qu'il cxiste  des  muvrcs  

faites pour le théâtre qui font  a  Ia radio une impression beaucoup  plus  profonde qu'à  la  

scene?  La  radio,  en  tant quc dispensatrice  en  titre  des  valcurs artistiques, n'a pas sculement 

Ic droit, mais aussi le devoir  de  ne  pas passer sous silence les richesses quc lui ofTre  la  littCra-

rure dramatique  universelle  de  toutes les époques.  La  seule reserve qu'il convient  de  faire se  

rapporte  au  choix,  et au  fait qu'il  faut  évitcr tout arbitraire  en  remaniant 1'ouvrc. Le stucik)  

a  permis  au  comédien  Albert  Bassermann  de  se faire  unc reputation  en ne  lui cunhant que  

1  



(IL•S  r(  )kS dratatkjues du  reer>ire  t hittra1. l)c 	miss )fls telics  ILILW  « Nathan Ic sac » dc 
Lcssing, «  Un enncrni  du  ieuiIc»  (1'lhsen et «Katharina Knie» dc 7uckmaver, sont devenues, 
grACe  a  lui, mais aussi  a  cause  de  la valcur des textes, des vnements artistkLtcs inoubliables. 
Ix jeune dramaturge de 1'Allemagnc  du sud, Karl \Vittlinger, a fait  de sa comedic «  Kennen 

ic  die Milchstrasse?» («Connaissez- v(us la voie lactéc?») une pièce radiophonic1uc  en ne 
procédant cu'à  de minirnes modifications;  en écoutant cette comedic  a  la radio, l'auditeur 
n'a guère l'irnpression qu'il  ne s'agit pas d'un texte écrit pour la difhision sur les ondes. 
Cette emission a rencontré un accueil extrémement favorable non seulernent en Suisse, mais 
notre enregistrement avec Joseph Meinrad, clétenteur en 1959  de l'anneau d'Iffland,  et 
Attila 1-1(*irbiger,  a été repris par plusieurs érncttcurs allemands et autrichiens; certains  de 
ces studios ont méme répété cette émissR)n quelclucs semaines  plus tard. Voilà qUl pane en 
faveur  de la force  de persuasion  de cette «fausse» pièce racliophonicue! I.e fait que  «Kennen 
Sie die Milchstrasse ?» a atteint en 1959 le plus grand nombre  de reprcsentations de toutcs 
les pièces jouées dans les théãtres allemands devrait donner A penser  a  luiconlue prétendrair 
(.lue cette uvre precisement répondait mieux des ic dél,ut aux exigcnces  de Ia radio tu't 
celles de  la scene cclii  pew se flr(111ite. ( :ctre  C(  )lulCdiC  a ausi rcprt.sei1kc  1  la tl-
ViSion 5UlSSc. 

(  )n compare  a  I'()CCaSi()fl LU rapport entre La ralu  ct La tIcisiini (et  par cons1ucnt celut 

(IUI CXiStC  entre la pièce radiophonk1ue et celle lui est tékvisc) avec La relation entre Ic film 
muct  et ic  film sonore qui est apparu au cours des anncs  1920  et suivantes. lxactement 
comme Je fi lm muct, .ui n'intéressait  que l'ccii,  a été rcmpLac( ar Ic film sonore cotiçu  a  la 
fois pour L'uiL  ei  l'orcillc - ainsi argumcnte-t-on volontiers - -  de niiie  La télévision menace 
de  faire disparaitre La radioditlusu>n (par c )nsé(1ucnt IC  jeti radioplionk1uc),  (1U1 ne s'a(lressc 
1u'au sens auditil. 

Bien  que la prétcntion de I'hoinc dc )(Mir dc I'e,i,ce,nb/e dc cc lui  IL11  cst rcr(cpt11)IL, dc tuutcs 
Les manifestations  a La fois visibles et audibles du  munde ambiant, soft entièrement justifléc, 
il  y  a cependant une cluantité  de phénomènes .jui, pour étre partaitement captés,  ne riécessi-
tent qu'un seul  de ces deux sens. Citons,  tour  L'op/iqiie,  la vue (l'un pavsage,  des hommes, des 
animaux,  de fleurs,  de l'architecture,  dun tableau. Sont puremcnt acoJstiqI1e.c:  La musique. 
La parole , le chant  des oiseaux, le son des cloches.  La radiodiffusion,  en tant que moven 
translatcur de cc qui est audible, ne sera jarnais superilue, méme si La télévision prend chez 
flOUS autant d'extension que La radio actuellement. 1)u point  de vue acousti(jue,  des Limites 
iiue La radio ne connait pas sont imposécs  a La téléViSi()fl. Eile a ct garde sa raison d'être 
comme véhicule des sons musicaux,  de Ia parole (poesie, récit, dialogue).  Mais  (]LJcE1 ct -il  
de  La pièce radiophonique? 

La fantaisie de I'auditeur lui vient  en aide, dans  la rnesure oi  La pièce radiophoniquc u'cssaic 

N5  de dépeindre  des événernents étroitement  lies a  tout cc qui se rattache  a La vision, mais 
qu'elle se confine  a La parole,  a  ce qui est exprimC par des mots, aux confTits intCrieurs. Hic 
procure un cadre  a La vision intérieure, eile contèrc aux figures  de la pièce une personnifica-
tion  ideale. Le jeu racliophoniquc d'irnaginatiun n'a pas besoin dc manitestations extCrieures; 
SOfl action se passe sur une «scêne intCricure». Sa representation optique Wen approtondirait 
as ic sens iii Wen Clargirait  ja r°•  Depuis des dizaines d'annCcs, Ic jcu radiophoni1uc 

cxcrcc SOfl attrait sur I'honime  (1(11  t  icnt i L'coutcr. lit clic c' nt inucra .\ s'atllrmer. 
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ur chcrclier  a  cIteriner  ja  raison d'trc  et  1'inpurtancc dc  P6iicttcur  d'ondes courtes dc 

Schwarzenbourg  et  de  son studio de  la  Neuengasse  a  Berne,  il  est  nature l de  se  poser  quelq LICS  

c1uestions sur ic genre  et  I'étendue  de  son auditoire. Schwarzenbourg érnet  la  «Voix  de la  
Suisse»  en  plusicurs langues vers Ic monde entier. Qui peut I'écouter? Qui l'écoute  en  

réalité QucIIc 4flt ics ractins  (IC  SCS auditcurs si \ark's IIiSIUC  rpartis stir t()us Ics COfl-

tinents? 
II n'est  pas 1o))h dc rp )ndrc  t  ces tI1 1 L  St  I[)flS  par unc sric dc chitires hs Iunicnt exacts. 

II  faut se  contcnter  de  cornparaisons,  de  deductions, d'estirnations établies sur  la  base dc 

Iettrcs d'auditeurs reçues. Les émetteurs nationaux, qui travaillent pourtant pour une region 

relativement  peu  Ctendue,  ne  connaissent pas le nombre reel  de  leurs auditeurs. us  se  con-

tentent d'unc estimation  de  leur auditoire potentiel qu'ils identifient genéralernent avec Ic 

nombre  de  concessionnaires  de  leur réseau Iinguistkue, nombre qui leur est indkiié  par  les 

statistkjues oflicielles.  1-lots  d'Europe,  par  contre, on doit souvent  se  contenter d'estimations  

du  nombre d'appareils radio faites  par des  instances commerciales, culturelles ou politic1ucs,  

ui ne  font pas  de  distinction  entre  appareils radio CquipCs on non pour  la  reception ondcs 

courtes. L'auditoire  mondial  potentiel d'un Cmetteur d'ondes courtes n'est donc qu'une frac-

tion  des immenses  chiffres prCsentés; mais cette traction comprend  des  gens cui s'intCresscnt 

intensCment  a  cc qui  se passe en  dehors dc chez cux, une elite  en  quelque  sorte,  et  cette fraction 

atteint mCme plusieurs millions.  Des  anciennes estimations mentionnajent  7  millions d'appa 

reils radio CquipCs pour  la  reception oncles courtes;  des  estimations  plus  rCccnves ind1ucnt  

Plus de 20  millions  de  ces appareils, rCpartis dans tous les pays  du  mondu. 

II  y a  juelques années,  la BBC et la  Voice  of  America avaient essavC d'()I)Icnlr  en  comnhun,  

a  I'aide d'une encuCte mondiale, une image  plus  precise  de  I'étendue  de  leur auditoire régulier.  

Files en  arrivèrent  a la  conclusion que leur auditoire r egulier devait Ctre environ  120  fois  plus  

vaste jue Ic nombre  de  lettres d'auditeurs reçues  et  que, pour obtenir le nombre d'auditeurs 

()ccasionnels, On pouvait  Sc  permettre  de  multiplier encore  par 4  Ic chiffre obtenu  en  multi-

j1iant Ic nombre  de  lettres  par 120. 
En 1959,  le studio  des  ondes courtes suisses  a  reçu  24822  lettres d'auditeurs,  en  provenance  

(IC  toutes les parties  du  monde. Scion Ic système mentionné  plus haut,  il  aurait done un audi-

toire  «regulier»  de  près  de  3  millions  et  un auditoire «occasjonnel»  de  plus  de  11  millions  (IC  

iersonnes  de  tous milieux  et  de  toutes races.  En  outre, deux facteurs jouent sans doute un 

role sur le nombre  de  lcttres: l'analphabétisrne, dan certaines ri  et,  dans dautres, Ic  

(langer  Cventuel d'écrirc  a des  émetteurs Ctrangcrs.  
La  popularitC  de  Schwarzcnbourg, qui ressort déji  des  chiiFrcs ci-dessus,  a  cic curruhore,  

du  moms  en  cc Jui concerne les regions anglo-saxonnes,  par  I'enquCte mondiale, organise  

par  l'lnternational Shortwave  Club  de  Londres, enquCte destinCe  a  determiner  la  préfCrence  

des  auditeurs quant aux différents Cmetteurs ondes courtes  du  monde:  en 1959, Schwarzen -

hourg occupait  la  dcuxième place, après l'Australie, mais avant  la  Hollande,  la  BBC,  le Canada 

ci  la  \' ice  of  \mcrica. lIn cc qui concernc les regions dc Iantie espagnole, nous savons 
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1i-bas aussi ,  flOUS aV()I1S Ull auditoirc considerable. I)erniêrcment, un directeur  de La  Radi 
cspagm)le n'avait -il  pas qualiflé ics emissions  de  Schwarzenbourg  en  langue espagnole dc 
<( deuxièrnc programme »  de  I'Espagne!  
11  cst donc  evident  c'ue les  24822  lettres cI'auditeurs ont un caractère représentatif.  Grace i  cc 
courrier, Ic studio  des  ()fldCS courtes suisses peut contr(Mcr l'eIfet  de  ses emissions dans Ic 
monde  et  adapter continuellement ses programmes, dans le cadre  de  ses movens Iimités, aux 
exigences qui varient toujours. Ce courrier Iui apporte cha1ue jour les reactions  de  paysans 

solitaires, dc citadins presses,  de  diplornates,  de  journalistes, d'explorateurs,  de  manns navi-
gant aux antipodes,  de  citovens «tout neufs»  des  pays  en  voic  de  développement cui  chcr-

chent,  en  étudiant Ic modèle suisse,  A  découvrir comment un petit pays ,  apparc rn ment f;iihlc, 
pcut  se faire  valoir dans Ic monde  par  ses propteS efforts.  
kn 1959, 47,6 1 - ()  des  lettres étaicnt venues d'Europe,  23,2u1,  d' --\n/ri1itc  du  Nurl, 

d\meric1ue latine,  3,9 11 , () cI'i-\ustraliefOcéanie,  3,4" 0  d'(  )ricnt  et  2,2",, d'Afrk1uc. 
(;Iassees cI'après les langucs ,  les reactions  des  auditcurs  de  Schwarzcnbourg étaicnt rédites 
raison  de 45 °O  Cii anglais,  35 	en  espagnol,  14 	dans les langucs  nationales  suisses,  5°, )  en  
portugais,  1  ();  en  esperant(I) (non-conpris Ics lettrcs adrcsses dircctciiciit iux deux au ( curs 
dcs emissions  en  esperanto).  
I  '.nviron 	du  courrier  des  ondes courtes suisses contient,  des  indications sur Ics conditions 
locales  de  reception de  flOS emissions.  Ces  données SOflt particulièremcnt utiles aux  PTT,  
responsables  du  choix  des  Iongueurs d'ondes  et de  l'activité  a  l'érnetteur mérne.  Au  cours  des  
(lerniers mois,  77  ‚  de  ces rapports technk1ucs indic1uaient une reception I)onne ou très bonne,  

1 5  ufle reception movenne, encore comprehensible, Ct  8  °‚ seulernent une mauvaise reception.  
1 a  grancle majoritC  des  lettres apportent  des  commentaires intCressants relatifs aux emissions 
proprement dites. I)ans Ic groupe anglo-saxon ,  par  exemple,  17 des  lettres contienncnt  des  
remarqucs  relatives  aux programmes musicaux,  28, se  réfèrcnt aux emissions parlCes Ct  

au  programme gCnCral  et  a  notre pays. II est  rare  de  trouvcr  des  critk1ues  negatives  ou  
des  rCclamati()ns.  Ft  mCme Iorsiiu'il  v en a,  celles-ci exprimcnt avant tout I'intCrCt pour no'S 
'flhi'5R)flS  cl  pc  u r n  crc 
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La  structure fédéraliste dc  la  (mfédération suisse nOUS est !amilièrc depuis les hancs dc 

I'écolc. Chacjue enfant est capable d'énumérer flOs  25  cantons. II est  plus  djthcilc dc grouper ces 

Itats  en  regions. Néannioins, il  y a des  siècics euc I'histoirc  a  conçu  la  notion  de  «Suisse  
primitive  ou Suisse centrale».  De rnème l'cxpression «Welschschwciz» (Suisse roniancic) 
evoquc immédiaternent  la  Suisse occidcntale  de  langue françaisc. D'unc rnanière analogue,  la  
„ Suisse méridionale» associe  la  designation géographicue  a  la  sphere culturclle dc languc 

italienne, comprenant le canton  du  Tessin et  les quatre vallées  du  sud  des  Grisons. Le tcrrnc 

(  Nordschweiz»  s'cst fllOiflS profondc.mcnt implanté, car  il  est apparu  a  I'épociie cl'un certain  
•1<  réveil  du  nord »  ui a  laissé derriere lui un relent pOliti(Ue désagréable &:1Uj subsiste encore  
[n  revanche,  la  «Suissc orientale» est dcvenue unc expression toujours  plus  courante clans 

les conversations fédérales,  et Ja  radiodi ffusion suisse  a  joué  a  cc propos un role incontestai)Ic. 

On dit souvent que les  Etats  de  Zurich  et  de  Berne sont les «grandcs puissances» parmi ics 

cantons. us sont les deux seuls  a  compter près d'un million d'habitants. Les studios  de ccs 
deux  gros  cantons  en  tête  de  La liste  oUicielle  de  nos  Etats  confédérés Crnettent leurs ondcs 

hicn  au-delà  des  frontièrcs  de  Icur territoire,  de  sorte CIUC  kur  rayon d'intlucncc est  de  beau-

coup ic  plus  tcndu. Puis vient un groupe binaire dont  la  structure frappe  a  la  lois  par  Ic 

nombre d'habitants 1ii'il atteint  et par  les cantons qu'iI runit.  En  cifet,  la  Fondation rornandc 

dc radiodiffusion (studio  a Lausanne) et La  Société  de  radioclifiusion  de  Ia Suisse orientale 

(  siege a St-(;all)  englobent chacunc plusieurs cantons OU parties  de  canton  de  meine  Languc, 

c'est -à-dire  des  regions comptant  au total  700 00() habitants. Les contrées dcsservies  par  Ics 

cinq autres Sociétés  de  radiodiffusion ont  en  rnoyennc un nombre d'habitants  a  peine  egal a 

La  moitié  de  cclui  de  cc groupe interrnédiaire.  
Mais  on  ne  peut guère jugcr  de la  culture d'unc partie  du  pays d'après le chiffre dc sa pOpU-

lation. Songeons  par  exemple  a La  tradition cincl  lois centenaire  de  l'IJniversité  de  Bale, oti  a  
l'importance  de  Genève sur ic  plan international. Mais  la  Suisse orientaLc, comprenant les 

cantons  de  Glans,  St-Gall, Thurgovie, les deux  Rhodes  d'Appenzell  et  les ligues alérnaniciucs  

des  Grisons, n'a guère  a  craindre  la  comparaison  en  cc qui concerne  La  variété  des diverses  

tormes dc  Ja  vie.  A  lui seul, le pavsage qui s'étend  des  nives  du  lac  de  Constance, c'cst -à-dire 

de  La  region  La plus  ouvcrte  de  La  Suisse, jusclu'aux  crates  et  aux sommets  des  hautes  Alpes,  

Cii passant  par  les  immenses  vergers thurgoviens  er  Ics prCalpcs  du  Toggenbourg, unit  La 

jr  i  // jijI, ijr.c i/u Ruseniir 	1-  Gill  Al  ill niz'er.ciIwrc  Se 1' I  zdme a'e. luules /uc/e 	mmer/a/ei ce lblblrifil 
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rlJnte id\ lie  i  la  juiissaiic grdfldiL)SC.  1.'t  !uclIe &Iifercncc,  I 	tic eiter iuiii cxct1ui' ) Ic, ent re 

Ic cornrnerçant  international de St -Gall  et  Ic pavsan montagnard  de  vicille souche valaisarine!  
Quant a la  culture politk1ue  de  la  Suisse oricntalc, on petit atlirmer  clue c'est là  que la  demo-
cratic est restCe  la  plus  vivante.  Sur  les cinq landsgemeinde jui  existent  encore aujourd'hui ,  
trois ont lieu  en  Suisse orientale:  a  (;laris  et a Appenzell Rhodes  extCricures  et  intérleures. 
C'cst dans les cantons  de  Glans  et  de  Thurgovie iuc Ics communes revCtent les formes les  
Plus  variées  de  toute  la  Suisse. Dans les Grisons, l'csprit  de  commune cst  plus vif que  partout  
ailleurs,  et  l'institution  du  referendum, cui est née  a St-Gall,  a  fait unc carrière triomphaic 
(lans  la  nouvelle democratic.  11  n'cst donc pas Ctonnant u'une partie dc  la  culture  de la  
Suisse orientale ait un caractèrc campagnard. Ccpendant,  il ne Laut  pas croire  que  dans notre 
region, chaque village  de  movenne importance s()it Un « trott perdu » ; preuvc en  soit  Amriswil,  
()ü Dino  Larese, le directeur  des  programmes  de  la  SociCtC  de  radiodit{usion  de  La  Suisse 

ricntaIc ,  a  pu presenter  des  confCrenciers tels que  Thomas  Mann,  Ortega  y Gasset et  autres. 
\joutons c11e  la  Suisse oricntale  ne  manque pas  de  lovers  de  culture dont  la  renommee 
dtasse  de  beaucoup les frontières  regionales, et  mCme celles dc tout  IC  pays. Au  moyen age, 
il  n'y avait guère dc couvcnts dont  la  cClChritC ckpassât celle  de la  Fondation dc saint Gall,  ei 
Cl Uiconque a  visite  la  b 1 bl 1 othè(1ue dc l'\hbavc de  St-Gall, cClêbre clans le TiOndC cntier,  sait.  
(IUC SCS tresors ont sun'Ccu  a  la  disparition  de  l'abhave.  I  ‚'VnivcrsitC coniiicrcialc  de St-(a l l, 
qLJ ()CCUpC  en  tout  i()()  prfesseirs, s'est (I 6, Ck)1)1)Ce (l'tlne manièrc  st  inattenduc  au  COUtS dc 
ces vingt dcrnières annécs grace  a  scs huit In s t i t u t s ct  a  ses cycles  de  cours stir  la  civilisation  
moderne,  clue  Ic peupic saint-gallois  a  consenti très volontiers  a  la  Creation d'une petite cite 
universitaire sur les hauteurs  du Rosenberg.  C'cst  a hon  droit (1UC  hi radiodiffusion suisse  a  
fait appel  de  prCférence pour ses chronk1ucs  6cononk1ues aux prfcssetirs  de  l'VniversitC 
cornmcrciale  de  St-Gall qui, avec I'Lcole polvtechnii1uc fCdCraic connuc dans Ic monde 
entier, constitue clans Ic cadre  des  neuf institutions acaclCrnk1ues Ic petit groupc  des  Hautes 
Ccoles spCcialisécs. (.)utre sa Foire annuelle (OIi'vlA),  clui  est  la  cfuatrièmc  des  grancics foires 
suisses,  St-Gall possède aussi le titre incontesté d'ancien centre  de  l'industrie  textile;  l'activitC 
musicale intense dlui y  règne montre depuis longtemps llI.le  les commcrçants ont Ic scns  de la  
heautC. C'est d'ailleurs dans cette yule  que  se  trouve Ic  plus  vicux thCãtre professionnel  per-
manent de  la  Suisse, tandis c'ue Coire, chef-lieu rhétiue,  a  restaurC rCcemment son theatre 
avec beaucoup  de  goüt. Le vicil CvCue cjui hahite tout  au haut  de la  yule  a  prononcé une Lois 
ces sages paroles, jui serviront d'aphorisme pour clore cette esuisse: l':ime dc toute culture 
tt  Ja  cult ure dc l'inic.  
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11  scnilc t.iic  (lcsurta1s i'instaliatiun (lUll ciiettcur-relais sur Ic Rigi-Fii1ti -i,  COflIIIIC éiflctteur 

t I)UtS multiples pour La modulation  de  fréqucnce  et La télévision, soft as.ciiree. C'est aux PI"I 
1Iu'cn revient le grand méritc, car par l'intcrmédiaire  de  leurs organes, les services  de la  radi 
Ct  de  la télévision, us ont réussi  a  rncttre d'accord ics rniiieux intéressés après des annécs 
d'examen, de projcts  et de  pourparlers.  Mais  la  Société radiophonkpie  de  La Suisse centraic 
( IRG) pcut aussi laire val()ir Un droit spirituci de paternité sur cette entreprise, dont eile est 
Ic pronioteur. Depuis  cinq ans, Ja c1ucstion du l«cmctteur du Rigi» figurait d'une façon in-
interrompuc  a  Fordre  du jour du cornité  de  i'LRG,  de  ses sections  et  de  ses assembiées géné-
rales. Innombrables furent les requtcs aux  PTT, aux Associations suisses pour  la  protection 

de la  nature et du pavsage, Ics rapports sur les pourparlers, les discussions, les conferences, 
les propositions  et  les articles dans les 'ournaux.  A l'egard des Associations suisses pour Ia 
protection  de  Ia  nature et du pavsage, l'IRG a toujours Cu une attitude pleine de compré-
hension  et  s'est efforcCc  de  calmer les esprits souvent Cchauffés, mCme Iorsque  des flégocia-
lions penibles, sans cesse ajournCcs, constituaient une rude épreuve. Et maintenant, des liasscs 
(IC  documents attendent ,  aux archives, d'être examines  par un Marc Twain cui a décrit, 

comme  chacun sait, avec beaucoup d'hurnour un lever  de  soleil stir le Rigi- Kulm.  
Pourquoi Ufl Cmetteur  au Rigi ? Etant donnC .jue les ondes ultra-courtes et de tClévision  se  

propagent  comme Ics ondes lurnineuses, les emissions  de  l'Uetliberg  et du Bantiger ne sont 
pas ou sont fort mal captecs dans  la  plus grande partie de  la  Suisse centrale, notamment dans 
cs vallCes transversalcs  et dans  la  partie nord  de la  ville de  Lucerne.  Par consequent, i'IRG 

s'CSt adressCc en 1955 déjà aux PTT et s'est attachCe depuis lors sans repit  a  obtenir tine 
reception parfaitc en modulation  de  fr6c1uence  et de la télCvision dans ces contrées. Après 
des recherches approfondies, ces eflbrts aboutirent  a  un rapport détaillC des PTT, du 30 juin 
1956,   c1ui aI1rmait c'ue  la  situation  ideale du Rigi- Kuli  dCsignait cc somrnet  comme scul 
emplacement entrant en ligne  de  compte poUr l'Crnetteur, emplacement beaucoup  plus  
favorable que ceux qu'envisageaient d'autres solutions  eventuelles;  de  plus, des considerations 
d'ordre militaire n'étaient pas Ctrangères  t  cc choix. Les chemins  de  icr  de  montagne assurent,  

en etC  comme  en hivcr, Ia liaison indispensable avec l'Cquipe  de  garde  des installations, ei 
garantit l'alimentauon en electricité. Cc point  de vue  a été contirmé plus tard par une exper-
use que I'4\ssociation POUr  la prtectin des pavsages avait de rnandéc  au professeur Tank, 

(IC  l'EPF. Cette expertise a ouvert la vote aux négociations lVCC les PFT  et  les :\ssociations 

I)OUr  Ja protection  de  la nature et des pavsagcs. 
11 convient  de  se niontrer conprCbensif  a  l'égard des reserves c1vic ces associations ont fltfli-

iestées.  Files avaicnt conclu en 1952 avec la corporation  de  1'« Ljnterallmeind» d'Arth, pro-

flriétajre des terres du Rigi- Kulm,  un contrat  de  servitude inscrit  au Registre foncier, aux 
lermeS duciuci «toutc construction en surface  et  souterrainc est interdite» sur le Sommel.  

Grace a  la  vcnte  des écus en chocolat, les deux associations étaient en mesure d'indcmniscr 
Ia corporation pour faire disparaitre du sommet les hotels et les magasins clui  l'enlaidissaient. 
I lles considCrajent c1u'ellcs étaient tertues, après avoir sollicitC l'appui financier du public, dc 
ne pas renoncer d'ernblCe  a  leur action en faveur d'unc protection culturelle des pavsages en 
Suisse centrale, tant u'une solution  de  méme valcur était possible.  Mais les expertises  qLIC 

1()US avons rncntionnCes  plus haut dCmontrent c1u'il n'existe pas cI'autres solutions. Lcs 

nCgociations ont egalernent dCniontré qu'on ne pouvait absolument plus parler d'un enlai-
(lisSClTtCflt proprernent dit du pavsage unique en son genre qu'offrc cc sommet, ni d'un pré-
judice  a  la  \'ue. Dans ses efforts pour donner satisfaction, dans les lirnites  des possibilités 
techniques, aux désirs exprimCs par les Associations pour La protection  de  la nature et des 
pavsages, les PTT ont choisi pour L'antenne et le mat la soLution la plus moderne, mais 
assez coCitcuse;  il  s'agit d'une nouveautC technk1ue  interessante qui devrait faire école: tin 
mat d'Cmission en forme d'aiguille, sans aucun porte-a-faux ni hauban; le diamètre est dc 
I m a  la  base  et diminue  de  plus en plus vers la pointe, qui est  a 40 m. Cette aiguille ne sera 
guère visible  a  I'u.ii nu  de  Ia yule  de  Lucerne. Cela signifie que non seulement Ic pavsagc  
ne sera pas enlaidi le moms du monde, mais que cc mat pourra Ctre au contraire considCré 
comme un ornement du sommet, d'autant plus qu'iI fera disparaitre 40 poteaux téléphoniques 
des environs, et probablement bon nombre d'antennes  de  toit,  en yule et a la campagne. 
Dans diverses conferences, Ics  PTT  ont presenté  et soumis  a la discussion ces projets  a  l'aide 
d'un photomontage, et ont uni t  ran1uilliser ics \ss )ciatu )ns suisces pour  la  protection  

des pa sages ei  de  Ia  nature. 
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1  ()rs(1uc  1•a  SlUtiOE1 satisfaisante  (IC  la  constructiun  du  nit d'éniSsn)fl fut intervenuc, les 

PTT,  d'entente avec 1'TRG les Associaw)ns pour  la  protection  de La  nature  et des  pavsages,  
Sc  mirent  a  preparer les plans pour les conduits d'ainenCe  au  mat  et  pour établir l'aspect 

architectural  des  bàtiments  de  service indispensables.  La  solution consistant  a  construire  des  
cavernes sous le sotTimet nCcessitait un budget approxirnatif dc  5  miLLions  de  francs,  que  les  
PTT  considCrèrent  comme  hors dc question. Cette administration approuva  au  contraire Un  

second  projet  «en  surface» établi  par  I'inspectorat fédéral  des  constructions,  a  Zurich, coCitant 
CflVlfl)fl  2,7  millions dc francs; cc projet sera clonc exCcutC.  11  prévoit un bâtimcnt dc service 

de quatre  Ctagcs has, dont deux souterrains; cet immeuble sera situé  a  quelque  150  rn  au-
dessous  du  sommet,  a la  place  de  l'annexe utilitaire  de  L'htel, vieille  et  bide,  qui  existe 

encore  en  cet endroit. Le propriCtairc dc l'hôtel reconstruira cet immeuble  en  liaison avec 
Ia construction  du  bâtiment  de  service. Ce nouvel immeuble  double,  d'une envergure  mode-
rée,  Sc  trouvera  a la  hauteur  de  la  station  de  chemin dc 1er, donc passablernent  au-dessous  
(IC  l'hôtel lui-méme, cc  qui  reprCsente une amelioration  de La  topographie actuelle.  [ne  
galerie permettra d'accéder,  du  hangar  des  wagons  de la  station  de  chemin  de  Icr,  a Ja  partie 

souterraine  du  hàtiment  de  service  et,  de  là, toujours  par  un passage sous terre,  au  sommet, 
c'est -à -dire  a  la  caverne creusée dans Ic rocher SOUS le sommet; une fenétre d'antenne sera  
I  )uverte clans ce rocher  au  côté nord, POUt  recevoir Ic miroir parabolkue (terrasse  du  miroir).  
I  lntre-temps,  la  corporation  de I«  Unteralirneind » d'Arth,  au  cours d'unc assembiCe  extra-

rdinairc  du 14  dCcembre  1959,  s'est  eile  aussi dCclarCe d'accorcl,  en  principe, dc restreindre 
Ia portCe  de la  servitude dans le sens susindicjuC. Exprimons I'espoir ,  a  cc propos, ejue  la  cor-
Pl )ration considCrera  de  SOfl devoir d'afkctcr une partie  de la  gCnCreuse indemnité versCc  
par  les  PTT  a  Line amelioration  sensible du  piètre aspect  de la  « regina montium» (ce n'est pas 
hi, comnie on sait, unc appellation étvmologKue)  en  élirninant  1 ' 1 nesthCt 1 1ue route  en  heron  
et en  complétant les plantations entreprises antCrieurernent. 
Fn raison  des  frais ciu'iI  entraine, Le projet, accompagné d'un  Message du  (onseil tikral, 

(Icvra Ctre soumis aux Chambres fédCrales c1ui  devraierit encore pouvoir  se  prononcer avant 
l'automne  1960 .  On compte iiue  les travaux pourront commencer  au  debut dc  1961,  dc  Sorte  
q Lic les habitants dc Ia Suisse centrale  et  dc bien  plus  loin encore pourront jowr d'une excel -
Lote  reception  en  modulation  de  frCqucnce  et  dc  la  télCvision, grace  a La  misc  en  exploitation 

dc l'Crnetteur  au  debut de  1962:  ii  en  rCsul tera uric augmentation considerable  des ab  >nnés  
' t  hi rClévisiiin.  
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I .e  vuu (IL1C 1)US'av  Ions  CX1)ftU( depuis longtcnps s'est cn!n ra1is  en 1Y59  : Ic tetps 
accordé aux éIT1ISS1OflS Cli languc r()rnaflChC est maintenam  plus  long. Depuis octobre  1959,  
unc emission hebdornadaire d'actualités, tous les vendredis dc  20  heures  a 2(.)  heures  30,  sur 
I'antcnne dc Beromünster  2, a  été ajoutéc  a  1'missin  dune heure et  quart  du  premier 
vendredi dc chacjue fl)(.)IS, dans Ic programme dc Bcromünster  I  ; ii s'agit d'une émissin 
rgiona1e sur Ic réscau grison  en  modulation dc fréquence. Les programmes dc Ia diffusion 

mensuelle sont assures  par  I'Engadine, ic Surselva ct les Ligues novennes,  a tour  dc rilc ev 
dans icur propre dialecte; us peuvent aussi envisager  des  productions  plus  longues.  
I e  directeur  des  programmes dc  la  nouvelle emission hebdomadaire est sorti  des  sentiers 
battus. Ii donne I'occasion  au plus  grand nombre possible dc vallécs ou d'idiomes dc s'ex-
lrimer  au  microphone clans chaue emission. Pour  Y  parvenir dans le temps  fort  brei 1vii 

cst imparti, ii  laut  certes  se  contenter dc comptes rcndus  et  d'exposés très courts. Cette nou-
veauté  a  été bien accueillie aussi bien cluant  au  fond que, Ct surtout,  a  l'emploi  des  diflérents 
dialectes dans une néme émissiofl. Ccci est très important,  et  contribue  a  rapprocher les 
différents groupements dc Ia population romanche. \ défaut d'une langue écrite unique, ii  
V a  eu dc movens cui  puissent rcsserrcr lcs liens  entre  toutes les vallécs  de  cette partie 
ethnicjue  du  canton. C'est un  paradoxe: en  général. Ia technique est considérée  comme  un 
danger pour  la  langue romanche! Ici  au  contraire, Ia radio  a  crCé un lien fraternel. Nous 
entendons maintenant  plus  souvent les gens  des  autres vallCcs parlant Ia mCme langue ue 
flOUS,  ui  s'expriment un  peu  dith.remment  et  iiuc  nous  ne  povti1s comprendre (]u'avee 

ue1ue peine,  laute  d'habitude!  
I n 1959,  un nouvel érnetteur  a  (  ) I  (  %l I a  égalcment  C(  mmene  s n  activit( 	ur un tern- 
tuire encore  peu  habitC  par la  population romanche, Ic I)omleschg  et  le F!cinzenberg. C'cst 

un petit érnetteur  regional  c1ui  serait très indk1ué pour d'autres vallées romanches  ne  bénC-
ficiant pas encore d'une reception radiophonk1ue satisfaisante,  par  exemple Ic Lugnez, Ia 

vallée  du Münster et  Ic Schams.  
La  languc est un Clement dc  la  culture.  La  radio contribue  au  maintien  et  I'encouragement 

dc Ia culture.  Eile  aidera aussi  t  conserver Ia civatrièrnc  languc  nationale,  jui vaut certaine-

ment Ia peine d'Ctre protégée. 
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ASPI CTS TECfINIQlJ  NS 

Au  cours  de  SOfl existence relativernent breve,  la Radiodiffusion  a subi unc teile vo1ution 

(Iuc )CU d'cntre nous se rappellent encore I'époi1uc üii unc dcmi-douzainc  de  stations d' 6mis-

S1C)fl répandues dans ic monde perrnettaient  a  ciuckiues  homiiics, avisés, anirnés d'idéal  et  

d'espoir,  de  capter sur  des receptcurs primitils, ju'ils avaicnt construits eux-mé rnes, Ics pre-

micrs signaux transmis  par sans-fl l  qui n'étaicnt  que  des nurnmres asscz indistincts. 

40 ans ont passé,  et  ic prodigieux cléveloppernent dc  la  tcchnk1uc,  des procdés  de  transmic-

SiOfl  et de  toutes les autres ressources  de  l'électroacoustiquc (1u'oflt irnagins les hornrncs  de  

scicnce,  a permis  a la radiocli ffusion  de  devenir très rapidcrnent Ic  plus puissant moven 

d 'expression. 
C'est  en 1922 que débutèrent en Suisse les premieres cmissions radiophoniques  et  Si, dans 

leur debut, ces emissions expérimentales étaient clues  a  l'initiativc privéc, les immenses possi-

1)ilit6S c1u'ffrait le «broadcasting» conduisirent rapidement Ic Dpartcment  des postes et des 

chemins  de  1er  et  les sociétés  regionales c1ui s'&taient  d6jA  constituécs  a  organiser et a  doter 

notre pays des insta11ati(ns dc radio nccsaire et i t)r(1l )nncr Ics rr1uicrs  pr()ranh!cs 

réguliers. 

:\ujourd'luii,  r 	is 	()U\  )fls  c& )nsidcrer  CIUC  Ia R:idn )ditiusi(  )n suisse constanncnt aII)cc 

aux techniques évolutives, s'est soumise  a  cet cssc)r ct eju'cIIc est  6i1uip6e non seulement d'un 

réseau d'énietteurs lui permettant d'atteindre un très vaste auditoire, mais qu'ellc est  egale-

ment dotée  de  Maisons  de  la Radio bien aménagées, pourvues d'é1uipements technk1uc 

des plus modernes. 
Si, grace aux eflrts CunjilgéS  (IC  la  1)(; des P1"1 ct cks sociétés membres dc  la  SSR,  la  Suisc 

possède depuis plusieurs clécennics  des coflStrUCtiflflS al)ritant ces studios et ces services admi-

nistratils,  il  faut relever c1u'au cours  de  ces dcrnièrcs anriécs Ia iIulart dc ces immeubles ont 

été agrandis, transformés Ct cntièrcmcnt aclaptés aux cunditiuns  LILIC  Icur imposaient les con-

ceptions nouvelles. Si nous savons clue  Ics villes dc Bile, Berne, (enèvc,  Lugano,  Lausanne 

Ct Zurich possèdent leur prprC Maison  de la  Radio, ii n'cn est pas encore  de  méme pour  la  

direction  de  la SSR et Ic SOC. En effct, ces divers services sont logés actucliement clans plu-

sieurs bâtiments  de  la yule fédérale, et cette situation pcu rationnelle ne pouvait logkuement 
se prolonger indéfiniment. C'est donc pour ces ratsons bien compréhensibles que Ic comité 

central a décidé l'an dernier  de  construire un immeuble destine  a  loger aussi bien les services 

administratils  de  La Direction gCnéraic  que  Ic  S( )C et Ic service  de  La tClédiß'usion. La cons-

truction  de  cc bâtiment  a débutC en septembre 1959 et l'achèvcment des travaux est prévu 
pour Ic printemps 1962. Citons aussi 1ue pour remplacer sa Matson devenuc trop exigu, 
Radio-Lugano a commence en 1958  la  construction d'un nouvel immcuble dont on sait quc 

Ic  gros ruvre sera termine dans quciqucs mois. l3ati sclon des conceptions architccturaIc' 
très particulières ,  on peut dire dc cc nouvel immeuble ciu'il  sera  IC plus moderne  de  Ia Radi 



suise.  SignA(m-is enlinIcs trd\allX d'agrat1issciiicnt  et dc transluniiations  ILIL11  Sollt actLiel Ic-
ment eflèctués  a Radio-Bcrne pour crécr cc  qui  était devenu indispensable: deux nouveaux 
cmp1exes d'émission. 

sur le  plan de nos immeubles, des constructions nouvelics, des extensions, des transforma-
tlOflS  et  des arnénagements ont Pu étre faits  a la rncsure  de nos possil)ilités technklues  et 
linancièrcs,  il  ne faut pas ()ublicr les cul()rts qui ont été entrepris sans cessc par Ics services 
rcsponsal)lcs des PI'T  et de  la SSR, poor veiller  a  cc  qLIC  les installations de  la prisc  de son, 
dc la transmission  et  de l'enregistrcrnent  des studios,  de nime ijue  Je réscau des cables et des 
mettcurs , sojent toujours adaptés  i Ja technique  du  moment. In efict, des l'après-guerre, 

ic développernent de l'industric 6lectro-acoustic1ue fut prodigicux  et  fl()US imposa des obli- 
ations  de renouvellement clans l'enscrnblc  du secteur technhue. Parallèlernent  a  ccttc expan-

su)n, la Suisse qui avait pendant très longtcrnps pratiqué dans cc donmine une p()litiqUe 
econornicJue liberale, dépendait  de l'étranger, pour une part assez importante, quant  a  la 
tourniture de son materiel  et  de ses équipernents techniucs. II  v avait donc lieu  de se pré- 
ccuper avec infiniment d'attention  des divers aspects  de cc probleme  et des cons&juenccs 

éconc)rniques qui en résultaicnt, en invitant I'industrie suisse spécialisée i s'intéresser davan-
tage au développernent  de certains de ces apparcils poor lesciie1s Ic marché  national repré-
sentait Un débouché important, tout en nous libérant cl'unc dépendance extérieure. 
(;'est ainsi que, grace  a  ccs initiatives et a  l'aide apportec, on peut constater aujourd'hui ju'un 
secteur de notre industrie participe activernent non seulernent  a la construction des érnetteurs, 
mais encore au développement et a Ja construction de Ja majeure partie des écjuipemcnts et 
des appareils utilisés par  la radiodif-Fusion suisse. Par ailleurs, il est également réjouissant dc 
constater que nos fabricants ont réussi  a  exporter Icur production et quc flotte pays a pu 
s'af-flrmer valablement (Lins un des sceteurs dc l'élcci ronique ()i ii rivalise avcc Ja  COfl-

Cu rrence étrangèrc. 
\u moment oÜ flous Vivolls CCIIC ép( qiic des 	éIeCtrurlRjL!es, II convient dc rappeler 
l'intense activité  des chercheurs qui se  fixa autour  des annécs 195() sur Je concept «haute-
hdehté ),  en  liaison avec l'apparition des disques microsillons. On savait depuis longtemps 
1ue l'industrie du disque soufirait d'unc longue periode  de crisc et qu'ellc avait  a  sur 

monter des dil1cult 6s qui risquaient de compromettre gravement l'avenir de cc  nouveau 
procédC  de matCrialisation  du son. Grace a  une serie  de mises  au point,  a des changements 
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1,,  d'ie,z  des  .ciudi»,c  de  Radio  Ba'/c  

(IC  iatièrc,  a  la  rcductu>ti dc  la  vitesse  c t A deS prugres tcchnoli)giI1ucs  divers, on iit  e,,!1fuincr 

par là toutes les critk1ucs quc l'on faisait aux disejues 78 tours. Le succès  de  \rente fut étout-

dissant, malgré l'arrivéc simultanéc sur Ic marché  du magnétophone,  la  plus étonnante des 

machincs parlantes. 

I 'ère  de  I'enregistrement magnétkjue était née  et cette machine prc)tée suscita une veritable 

revolution dans la production radiophoni11ue. Les multiples commodités  et  ics possibihtes 

sans limite  de  cct appareil  a  une oU plusieurs pistes, dCfilant  a des vitesses  de  plus en pius 

rCduites, viennent de trouver kur plus Ctccnnante  C(  nsCcrai  je en  (lans l'enrei'treneni des 

images fl1()hilCS  de la  tClCvision.  
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Mals Ic (lestin dc cette tcchnj(1ue  ne s'esl  pas arrcu  'i cette bre\c (Lnun1cration et I'on  petit 
aussi penser que l'arnélioration  des periorrnanccs m 6cariic1ues, associc  a  l'invcntion du tran-
sistor  et A Ia miniaturisation  du nat6rie1 radio-61ectric1ue,  a aussi apporté des transformations 
profondes mêmc dans des principes fondamentaux. En modiuiant consiclérablement les 
méthodes  de Ia IDrise  de son s  de I'enregistrement  et  de la transmission, notrc radioditTusion  
a su bénéhcier largemerit  de ces développements extraurdinaires  et, compte tenu  de ces 
changements,  a pu des 1945 rcmplacer  la 11iiIart de ses équipements teclmi]ues. Les techni-
ciens ont ajusté leur act(1)n  a  Icur lmssi()n: servir le programme et permcttre que ic message 
(IC la radio parvienne  a  I'auditeur SOUS  la  forme  la plus &1e. 
Nous savons c'ue  la representation  sonore fl)flOph()fli(JUe est Ic mode  de difTusu)n  habituelle-
ment utilisé sur les (mdes, mais flOUS savons aussi que cicpuis plusicurs annécs un procédé 
nouveau est ne: Ia stéréophonie. 
1•:n radiodifiusion Ic probleme est complilué et les experiences sur Ic  plan européen n'ont 
pas encore permis  de  fixer les normes d'un standard capable d'être agréé par les Organis-
mes  de  Radio. La Radiodiffusion suisse  West pas restée  insensible au role et a la cua1it6  de 
Ce procéde; eile s'est intéresséc  a  cette question et a méme tenté  de réaliscr  des emissions 
expérimentales. Si ces essais sont restes sans lendemain,  il nous est possible  de renouveler 
ces experiences. Ctant dünne quc plusieurs  de nos  Studios Soflt é(.)uipCs d'appareils qui leur 
rernettcnt d'effectuer des prises  de son et  des enregistrements stCréophoniciues.  i.es  cliffi-
cultés inhérentes  a  cc mode de transmission binaurale sont nombreuses et, si les problèmes 
stir le plan particulicr  de la realisation pratique  du programme n'apparaiSSent pas insur-
montahies, ii  Wen est pas de mCme cluant  au système de transmission des deux modulations 
vers  et  par ics Cmctteurs. Comme on peut l'imagincr, pour lue  les emissions stérCophoni(Jues 
parviennent par les canaux des Cmetteurs chez I'auditeur, flOuS avons  a faire face i des dif-fi-
cultCs (:1ui ne peuvent Ctre résolues, compte tenu  de l'Ctat actuci de  La technklue,  que  par 
l'utiiisation  de deux chaines de transmetteurs. C'cst d'ailleurs unicuement sur ces points que 
resident,  a  notre avis, ics véritables obstacles. Les spécialistes s'ingénicnt  a  trouver des solu-
tiOflS  et envisagent l'utilisation des Cmetteurs  a  ondes moyennes oil  a  modulation  de fré-
juence, l'adoption  des svstemes du codage, des procCdés  de transnlission  en multiplex ou par 

impulsion. S'iI taut convenir qu'aucune solution ideale ne s'est imposCe,  de  multiples corn-
hinaisons restent possibics. Ce qui est acquis, en revanche, c'est que plusieurs pays européens 
diffusent regulièrement des emissions Stéréophoniques. En considérant d'autre part que i'm-
dustric, le commerce radio-electrique et les branches annexes ont  de bonnes raisons  de 
sintCresser  a  cette innovation, et ue nos objectifs ne sont pas les rnCnies,  il est patent que 
l'apparition massive sur le marchC  de dis.jues st6r6opbonk1ues  et  de rubans magnCticues pré-
enregistrés  ne peut flOUS laisser  insensibles  a  cc progrès. Aux Etats-Unis le procédC connait 
déjà Un  plein Cpanouissernent  et chez nous bon nombre d 1 arnateurs ont acquis  des appareils 
stCréophonicues leur permettant d'auditionner des disques et des ruhans rnagnéticues portant 
des intormations sonores de qualitC. 
kn nous référant  a  cette situation, nous pensons quc la radiodiffusion ne peut rester indiflé-
rente  a  cette evolution et qu'elle se doit d'étudier ies app lications praticjues. Si nous  ne 
V)UiOflS pas formuler  de prCcisions  a  cc Sujet, nous avons tout de méme retenu  des mdi-
cations valables qui peuvent flOU5 laisser supposer que nos auditeurs ne tarderont pas  a  
revendiquer des emissions  de programmes stereophoniques. Ce probleme West certes pas 
sans intCrét  et dans l'Ctat actuel des choses,  il iious parait souhaitabic que I'on étudie les 
possibilités d'efTectuer  des essais, d'autant plus qu'il nous apparaissent rCalisables sans trop 
de difficultés, avec l'ensemble  des movens techniques dont flOUS disposons. 
I es eflorts dCplovCs depuis bien longtemps par les services de la  DG  des PTT pour Cquiper 
Ia radiodiffusion suisse d'un réseau cl'Cnetteurs perrnettant de couvrir  la totalité de notre 
1ays vont  Se concrCtiser par la misc en service prochaine des dernières stations d'émission 
figurant au plan d'établissernent du rCseau  de modulation  de frCquence. C'est donc avec 
satisfaction que nous pouvons constater aujourd'hui qu 'cn plus des érnetteurs nationaux I 
ondes movennes, des émetteurs  a  ondes courtes dirigCes vers toutes les parties du monde et 
destinCes plus spécialement aux emissions du SOC, nous avons maintenant un rCseau d'émet-
teurs  a  ondes ultra-courtes, qui assure  a  Ia presque totalité des auditeurs  de notre territoire 
Ia reception de l'un  des trois programmes nationaux. 
Sur la base des statistiques qui flOuS ont été cornmuniquées par  la  DG des PTT nous avons 
pu étahlir que l 'effectif des auditeurs de radiodiffusion et de diffusion par hi s'Cicvait au 
31 décembre 1959 a 1387877 concessionnaires. us  se rCpartissent comme suit: 1033513 
auditeurs  de radio  et 354 354 auditeurs dc Ia télédiffusion on dc  la Rcdiffusion.  I n cc qui 
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cuncerne ic n()nlbrc  des  appareils r6ce1.t:eurs c'flrant  la  1)USSibillt 6  dc capter les t1iss1DflS 
FNI/(  )C,  on pcut ics estimer  a  près  d'l (IC11i-li11i()fl selon les  plus  récents contrules  de  VCfltC. 
Prenant  en  consideration Ic  fair  Clue  Ics auditeurs  par  lii reçoivenr également le cleuxième 
programme, tout coiirne les auditeurs OUtVUS  de  récepteurs a  1flUdUlattOfl dc fr&1ucncc, 
on  peUt  évaluer maintenant  a  près  de  900 0()0  Ic nombre  des  auditeurs qui sont susceptil)ks 
d'écouter Ic programme suisse alémanique NIF-()LTC  (1)2), Je  programme romand MF-OUC 
(F2)  oii Ic programme  de  hi Suisse italienne MF-OUC  (12).  Signalons  (Je  surcroit u 'en  dc-
hors IICS heures cl'émissions  normales  réservées  a  la  (lifiusion  du 2  tous ccc 
émetteurs relaicnt l'un (ICS trois programmes nationaux. 
RCICV()flS encore une disposition particulièrcment heurcuse  qu 'a prise  la  D(i  des PTT,  dans 
le  but  d'accéiérer l'accroissemcnt  du  nombre  des  auditeurs  en FM, en  invitant les fabricants 
suisses dc récepteurs radio  a  étudier  La  construction  dun  appareil spécialernent adapté aux 
conditions  de  nos regions rnontagncuses  et  capable d'utiliser  au  mieux Ics avantages  de la  
reception  en  FM/(.)UC. Ce rCcepteur devrait Ctre mis  en  verne sur Ic marché cette annCc,  et  
l'on peut espérer  que  cette  tentative  contribucra  a  accCkrcr Ic recrutement  des  auditeurs dc 
la  modulation  de  frCiiuencc.  
En  conclusion  de  cctte Cvocat ion dc certains aspects tcchni1iics,  n )U5  ct15flS u'II n'vapas 

dc probleme facile. Si l'ofl veut  qUe la  Radio  reste un moven d'information  et  de  divertisse-
ment,  il  importe que l'on saisisse toutes les occasions d'améliorer  la  technk1uc  et  Ia qualitC  
des  programmes jusqu'au stade accessible.  La Radio  aura ainsi atteint Ic  but  u'elle  se pro-
posait,  en se  mCnagcant un avcnir  qLie  I'on peut esperer long  et  actif. 

ii  

.tIti/ltiirt ti (i/lie  cl Jreqlithie ‚iiodi1et! »‚ ie'/ esi ic lilo! dordrc. Lc,,,c'itc'ur  d'  Loetbe- fshei etail  I  'mi d1 pre/illell Iii 

iratid nt.ce;u li 1  im.clrml  par 1(5 P  iT, tee'rmeilanl  an.'.  ra//ee5 Irs  plus  rccui/ér.c urne /)on,ue re'i'epirnn dt's rrnjscpins ruiu'- 

phoniquit'  
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F (IeccI1)re  1959,   $  h  30 --- I)ans thus ics aptrtecnts  des  lbUflfléS SUiSSeS  1  Ia t1\'iSi )fl, 

Ics écrans s'éclaircnt. Les restaurants, les autres licux publics clisposant d'un récepteur ainsi 
(1UC les grandes salles louées pour  la  projection  du  programme  de  télévision, sont combles. 
1)ans  de  nombreuses écoles, garçons  et  f11es sont assis devant l'appareil récepteur,  et  la  foule 
Sc presse  devant les vitrines  de  magasins  de  postes  de  radio  et  de  télévision. Que  se passe-t-il?  
Pour  la  premiere fois depuis  80 ans,  nos députés  au Palais  fédéral  a  Berne éliscnt quatre 
nouveaux conseillers fédéraux. Cet événement réveilla  dun  seul coup l'intérét politique  des  
(itoyens suisses, qui  ne  sont pourtant pas zélés lorsqu'ils doivent  se  rcndre eux-mrnes aux 
urnes . . .  Mais  pour Ia premiere lois aussi, tout  Je  peuple était invite  a  étrc le térnoin oculaire  
et  auditif  de  ces elections,  et  méme  a  suivrc les nouveaux conseillers fédéraux clans  la  Salle  
des  pas perdus  du  Parlement,  et a  entendre leurs premieres declarations  au  micro. Ce reportage  
a  duré près  de  cluatre  heurcs.  Mais  quiCoflque  a  vécu cette journéc était persuadc cl'une chose: 
Ia télévision  a, en  Suisse aussi, acquis droit  de  cite. 
( :crtes,  au  cours  de  ces dernières annCes,  la  télCvision  a  dCi  faire face a  de  nombreuses dif-fi-
(UltCS  et  s'est heurtée  a  beaucoup d'hostilité,  et  - si l'on compare avec l'etranger -  eile  n'a 
pris pied qu'avec hesitation.  Mais  les choses furent-elles beaucoup  plus  faciles avec  la  radio? 
Néanrnoins, notre télCvision compte  78700  concessionnaires après six  ans et  de rni d'exis-
tence, alors que  la  radio, pendant une periode Cquivalente, avait ralliC  83757  abonnCs, c'est -à-
dire guère  plus  que Ia tClCvision.  Ces  chiffrcs donnent  a  réulCchir,  et  il  scmble bien c'ue Ia télC-
vision suisse  prenne  maintenant unc  plus rapide  extension. 
Malgré l'irisécurité qu'a provoquCe  la  lutte pour les studios  de  tClévision, les centres d'Crnis-
siofl dont nous disposons actuellement ont procCdC  a  plusieurs aiié/iorations tec/)/Iiq//es :iente.c, 
alin quc les programmes  ne  soient pas mis  en  peril. C'est ainsi ciuc  Ic studio  de  Zurich  a  etC 
dote d'une installation  de  dCveloppernent  de  films, liLli  permet  de  les  diffuser  noins d'une 
hcure après avoir été enregistrCs. Puis on  a  créC un studio pour  la  sonorisation  des  films  et  
Un  nouveau  dispositif  de  prises  de  vues capable  de  desservir simultanément deux contrécs  
du  pays.  La  qualitC technique  des  emissions  a  Cté perfectionnee grace  a  un contrule  final des  
images  et a  unc salle  de  distribution, ainsi qu'à une regie  de  I'Cclairage.  A  Genèvc, Ic  nouveau  
hatiment conimun pour Ia radio  et  Ja  télCvision cst partiellement termine; plusicurs bureaux 
ut locaux pour I'entretien technique sont déjà occupCs. Une cabine  de  speaker avec regie  
du  son pour les programmes  en  langue alleniande  et  italienne, ainsi qu'une installation 
d'cnregistrernent  de  films ont Cgalement etC mises  en  service.  
I .0  réSeiZi d'em:ssio/; exploité  par  les  PTT  lui  a  aussi etC Ctendu, encore que les vaux Cmis  a  
cc sujet n'aient pas pu ctre tous pris  en  consideration. L'Cmetteur  de  I'Uetlibcrg  a  etC CquipC 
d'un  nouveau  mat tubulaire avec antenne;  St -Gall  et ]c Monte  Morcilo  (Tessin)  disposcnt  
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endroit  plus  favorable. 
Bien entendu, flOUS avonS déplové tous les efTorts nécessaires  tour  arnéliorer ics J)1o 1 dI1J 1m. 

(:ependant,  comme  les ressources financièrcs  du Service des  programmes dependent di 

budget tel ciu'jl  a  été  fixe  dans Ic  Message du  (onseil fédéral  du 9  juillet  1957,  nous n'avons  

Pu  pour I'instant réaliser qe  des  modifications sans importance. L.e temps réservé aux 

emissions  et la repartition génétale  des  programmes  sollt  restes presquc inchanges,  et la  

Suisse est le dernier pays dc l'kurope centrale  a  avoir Un jour  de relàche  par  sernaine.  Mais  

de toute façon, nous avons appris  a  flOUS accommoder aux circonstances  et  plusicurs points 

sont  en  progrès, quoique beaucoup  de dsirs exprirnés dans l'intérét mérne  du  programme  
ne  puissent pas provisorement étre satisfaits. 
Les collaborateurs  de Ia télévision ont, malgré tout, Ic sentiment d'étre les pionniers d'une 

(euvre  en  plein développernent. Its sont toujours  partout  presents lorscu'il s'agit d'enregistrer 

Un éréne,iient actuel)  .cpoiiif  0/i  po/itique. Le  25  octobre, non seulement les premiers resultats  

des  elections fédCrales passèrent sur l'écran , mais les tClCspectateurs furent conviés  a  suivre 

Ic travail  des  scrutateurs.  [n  outre,  la  Conference  des  Ministres  des  4\ffaires etrangères. 

(Ienève, fut un évCnement exceptionnel Llui  plaça  la tékvision suisse  au  centre  de l'actua!it. 

politicue  internationale.  Pour l'etranger seulcment, ii  v  cut  150  reportages directs  et 60  iii  ms. 

L  (UO1 s'aoute encore un service special  de films pour  k  rCseau dc I'lurovision  et  pour  Lt  

Suisse. 
Puisiue fl()US parlons déjà  des  reportages d'actualitCs, n'oublu)ns pas Ic  s  (ir/.  En  COU1 

d'ccil  rapide  sur ic programme dc l'anne montre u ' ,A cites seutes,  45  manifcstatins d'impor-

tance  internationale  ont été retransmises  de Suisse  et  d'autres  pays, parmi lesciuellcs  des  
championnats  du  monde, d'Europe Ct dc Suisse, englobant Prel11c  tous les sports. 

D'autrcs reportages sportils eurent Un caractère itus  national  ou  regional,  et its auraicilt Cti  

plus  nombreux encore, si teurs organisatcurs n'cn avaient pas souvent interdit l'entrCe  a In  

télévision.  De  plus,  de breIs films dc reportage ont etC enregistrCs puts  diffuses au  cours  des  

programmes  du  soir.  Des  emissions spCciales lurent consacrCcs  a  la propagandc  et a  t'cxercicc  

des  sports,  et  flOUS avons essavC,  en  faisant cela, d'encourager tes tClCspectateurs i'i pratk1uer 

ctlx-nlCI1lCS  des  disciplines  de clCveli ppemcnt  physicItic pur  ic sport.  

I n  ‚',d:cJI ill Irul«  1 	1  i W// 7I/  e1  / 	is/n d's f1 1 irl///s  Je  ii /  I 	n  ‚' 	1 	n;'  if;  1   

n;I de- ski du La/iben,n,, 	U  ent'n.  1-1 k,,i i/c nab/c,' 'ni  e  Ie /xs  
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Mals  rc\cflofls u.lx c1issi()flS  P 1 '  i 1 fl1)  rtafltcs  des  stu(Ii()s.  I c  IIYI/l//e est liii  des  pin-

rarnrnes les  plus  appréciés. Le studio rornand, ma!gr l'exiguité  de  ses locaux,  a  réalisé  

2 6  mises  en  scene,  y  compris cinq reprises.  11 laut Y  ajouter encore (uatre retranSifliSSiOns  de  

France  et  UflC  de  Belgii1uc.  Ces  nornbreuses PtC11Ctins cornportaient tous les genres,  de  

I'(cuvrc classiciuc  a  la  pièce  a  these  moderne, du  drarne  a  Ia comedic kgère. dc  la  pièce  en  un 

acte  a  celle (lul  remplissait Ic programme  de  toitte hi soirée. 

Les amateurs d'opériis purent prouiter  de  dix excellentes representations, 1ar 11 i Icsiiuelles  des  

retransmissions  des  festivals d'Aix -en-Provencc, dc  Bayreuth,  de  Glvndebuurnc Ct  (IC  Sa1>-

bourg. Fin Suisse méme, les (ruvrcs dc deiix compositcurs  de  chez tious ont été étudiées  et  

exécutécs: I'opéra  bowle  «Leunidas» dc Pierre \X'issrner  et  «Seraphine  oder die stumme 

Apothekerin»  d'Ficnri Sutermeister; ces deux ruvrcs ont suscité Un grand intérét  a  l'étranger.  

I c  Im//ei n'a pas non  plus  été negligé ;  des  ensembles  de  danscurs dc lualité. suisses Ct étran-

ers,  Sc  prc1utsrent  PILISiCUrs  fois devant Ics canéras.  

I e mode  de  representation clair  et  distinct cui cst ic  proprc dc  la  télévisioii  i t 	1F1(  tiLl 

nuinbre considerable dc siJectateurs aux  ewlissions  dod/me/i/dues,  qui  cherchent '  t  intormer  et 

i  instruire d'unc manièrc amusante. Plusicurs emissions,  ILIL11  rcparaissent constaniment, leur 

Soflt consacrCes.  La  plupart  des  al)onnCS  a  Ia tClCViSiOfl connaissent ccrraincment les CIYLISSIOflS 

stir l'art  et  Ia littCrature, dans lcs1uellcs  des  artistcs  et  des  Ccrivains, notamment, prennent 

la  parole,  par  exemple «Vient dc paraitre», «Le thCâtrc  a Paris»,  «Grands interprètcs», «tn 

Iuart d'hcurc avec . . . »‚ « A  la  recherche dc  la  peinture», «Actiialités artistk1ues»,  et  d'autrcs 

encore. «(ontinents sans visa» est unc emIssion d'inlormauon  et  d'actuaiitCs  internationales  

ur1aniSCc avec Ia  C  llahoration  des  sociCiCs Ctranires  de  tClCvisic  n et des  dClCguCs (ic  la  
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tCle\1S1()fl ronandc. « Objectif  39 » et « Iais()ns   Ic  I)int » unt trait c  des pr(.)l)RlnL s-actuels en 
Suisse  et  hors  de nos frontières. « Avant-premiere » et « Ecrans du monde » renseignent sur 
les films. Les reportages fllmés d'explorateurs COflflUS paraissent sous Ia ruhri1uc « .es sentiers  
du monde». «Feu vert» et «Les cantons et Ics routes» s'occupcnt des problérnes  de  la circula-
tion. Les themes scientiIkues sont abordés dans les emissions «La vie sous Ic rnicroscope» 
et «La vie des anirnaux». Signalons enfin que les reportages directs sur des questions médi-
cales et d'hvgiène, réalisés avec  la  collaboration  de  1'Association ro rnande  des médecins, ont 
été très 1)iefl accucillis. 
L'appui que  la  direction  des programmes trouve dans les milieux de  la  vie religicuse est três 
réjouissant.  Des groupes cantonaux  de  travail participent  a la preparation des nombreuses 

IT1iSS1()flS religicuses  de  valeur. \ cté  des retransrnissions de services divins les rubrii1ues 
«C'est demain dirnanche »‚ « Presence catho1kue » et « Presence protestante » ()nt attire  de  
fideles auditeurs. II laut encore noter tout spécialement  la  retransmission  en Eurovis!( )n 
du jubilé Calvin,  a  Genève. 
Les milieux pédagogiques ont rnanifesu un grand intért pwr Ic premier cssai dc /t/ciJsiwi  
(1  I'éco/e, cet essai, effectué en Suisse française les  27 et 3() janvier présentait un reportage 
tlmé sur un sauvetage dans les hautes Alpes, avcc Ic pilote Hermann Geiger,  dit «le pilote 
des glacier», et une visite du rnusée ethnographkjuc  de  Genève. line cnuéte rnenée  en 
Suisse rornande démontra  clue  1750 élèves  de  65 classes  (t  I'exception  de  Neuchtel  et Valais, 
car les resultats  de  l'eniiuete  nous SOflt parvenus trop tard rnr suivi ces repurtages souS Ia 
direction  de  leurs maitres. 
Les mLcsio,,s tIe ‚arié/eic constituent évidemmcnt le Cha1)itre le  plus  difficile; cc genre dc  p  )- 
gramme est toujours demandé, et a hon droit. Le télCspectateur est vite rassasiC des représen- 
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1111()i1 	1111St1(j1IUS,  (1 111  Sc  fl..SSC11I)lL11t  11- ( )1) M )1I\CI1t.  I  Afl O11t1C  Ics pwslbllltC s  dL  IL  tcIcvisioi 
suisse dans cc clomainc sont restreintes, car Ics vedettes  internationales savent cstimcr Icur 
valeur cxcptionncllc. A cela s'ajoutc que 1'int 6rt pour  des productions artistiques et tour 
I'art «leger» est plus vif,  si ces productions sont étavécs  par  une action  et  commentécs  par 
Un habile préscntateir. La télévision suisse éprouvc quciquc clifflculté  a  cc sujct, car flOus 

sLmmcs contraints  de  diffuser  flOS programmes  de  variétés  par Ics érnctteurs des trois regions 
IiflgUiStiueS  du pays, dc sorte ciu'iI  laut évitcr les 1,roductions et les textes  de  prCscntation 
(lans lesquels  la parole  dumme.  NCanmoins, Ic programme suisse offrc des proc1ictins dc 
rang international, teiles c'ue « NiClodies et Rvthmes »  et  «  1--lazy Osterwald Sho ». Les pro-
irarnmes  de  variCtés qui rCunisscnt les jeux  de  devinettes  et  de  iucstions, les concours  et 
LOUtCS sortes  de  productions variCes jouissent aussi dc Ia faveur  (tu public; citons notamment 
„ TélCparacic »‚ «  I Ichec et mat »‚ «  I a Boule d'or »‚ « jeux et variétCs »‚ « Qui cst-ce ? »‚ « Silence, 
(Jfl niiie». 
I e  f/ui ac(luiert  une importance toujours plus grande pour la télévision,  et  l'enregistrernent 
d'iniages  simposera encore certainernent davantage quand Ia bande magnCtkuc sera intro-

duite dans tous les studios  de  tClévision.  
I .ri 1959, Ics actualités (1uoti(liennes ont fourni  a dies scules 2500  courts iiétracs 
(tU monde entier.  547 d'entre eux avaient etC tournCs en Suisse. Si iious v ajoutons les reprises 
dans les actualités hebdomadaircs  et  la reproduction  de  photographies, le nombre  des actuali-
tés suisses s'Clève  a 733. 1 es prises  de  vues ont CtC cifectuées soit  par des collaboratcurs  de la  
tClévision suisse, soit  par des correspondants permanents lue  nous avons dans toutes les 
Iarties du pays; un grand nombre  de  ces films ont etC  diffuses par des émetteurs Ctrangcrs 
dans Ic cadre des Cchanges internationaux  de  programmes. 
\ous  ne devons pas oublier  de  mentionner les fi lms  de  La tClCvision suisse passes en Euro-
vision: «Öreopithecus», un reportage sur  la  découverte sensationnelle d'un ancCtre  de  
Fhomme primitif,  et «Genève» dans La serie d'Crnissions « Hauts lieux  de  1'Esprit». Puis Ics 
turns destinés  au «Prix Italia»: «Kunst der Mcxicancr»  a  I'occasion  de  I'cxpositi( )fl  de  Zurich, 
ct « Tcmps  des études», p  ur Ic 45()c  annivcrsaire  du  l'lnivcrsité  de  ( cnèvc. 
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i nette ms/i/u/iou. La BilL a présenlé la vie dan: Ic: rues de Londres. (n  refnrlrr, tn;n;ii dun mci/cur ei 1/  llnc  t  

'cr/ui/c, ci c.'c om,jne en/re u:i/rc'.n nile fin/;re dc  1' 1  nmee  du  V'14-1/  

Dc numhrcux studios d'I urupc, c1'.\mrique  et meine du  Jaon projctêrcnt ces turns. ii est 

1ssib1e aussi, grace  au film,  d'échanger  des  courts métrages avec d'autres pays, dans Ic cadre 

de  1'Eurovision, COtfltflC dans Ic service  des  riouvelles  des  erifants  et  le magazine agricoic. 

On comprendra, dans ces conditions qu'iI n'a pas été tourné moms  de  228200  rn  de  flint  
au  cours  de  cet exercice, dont  101 500 en  Suisse française  et 126700 en  Suisse aliemandc.  
i  (UOi s'ajoute encore  1 1 65() m  d'cnregistrement flume  de  programmes  de  valeur,  reis  ue  
des  pièces  de  théâtre télévisécs, qu'on pouvait ainsi rcdiffuser  plus  tard. 
Enfin, les films ciuc flOUS devons  faire  ven.ir surtout  de  l'etranger,  ne  jouent pas un r! ---  
négligeablc dans I'cnsemble  du  programme. Dans Ics emissions  en  langue française seulement, 
on diffusa  56  films rcmplissant unc soirée entière  et 105  films d'unc demi -heure;  pour  L  
Suisse allemande, ccs chi ffres sont r6ciproc1ucment  de  48 et 94. 11 laut  encore alourer  I 3  
fi lms documcntaires pour  la  Suisse romande ct  119  pour  la  Suisse allemande.  
11  c()nvicndrait  de  rappeler beaucou1,  de  choses encore, mais ce serait une ingratitude dc  ne  
pas citcr  au  moms 1'Eiiroiision, cettc institution  internationale  d'échange  de  programmes ciiii 

célébra  en 1959  sa cin1uièmc année d'existence  en  organisant deux emissions d'«anniversairc  
en  chaine;  12  pays dc l'Iurope occidentale ' présentèrent leurs Iroductions. L'importance 
(.lue revt I'Eurovisli)n ressort  des  seuls chitfrcs suivants: dcpuis  Je 6  juin  1954,  clui  vit Ia 

naissance dc I'kurovision  par  Ic reportage  de la  Fête  des  narcisses  i Montreux,  jusqu'au  
31  décembre  1959,  cette organisation  a  procure aux émetteurs-membrcs  1098  programmes 

d'unc durée  totale  de  1320  heures,  et  292  de  ces emissions, reprCscntant  196  heures dc  pro-

eCtiofl, curent lieu  en 1959.  La  Suissc  a  cite seule  a  fourni aux organisations etrangères dc 
tulCvision,  du 6  juin  1954 a  fin  1959, 70  programmes dif1rcnts, dont  19 en 1959.  L'Furu -
v sinn  reprCsente (lone actucilement pour le programme suisse Un enrichissement indis-
pcnsal)le.  Hie  ouvre  a  floS abonnCs  a  Ia tClCvision une fenCtre sur Ic vaste monde,  et  grace  

eile,  Ia vie  et his  aspects dc Ia  SUISSC  sont devenus Familiers  a des  millions dc spectateurs  
l  raner.  
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Parini tOUteS Jes productions dc Ia t(.1(ViSiOfl,  la  1)iCC dL théãtre t:Clevisée, ilus  qu'aucun 
autre, nécessite l'emploi dc tous ics movens techniques Ct artistic1ues. II  laut accomptir 
I  ravail préparatoire considerable avant dc pouvoir commencer Ia misc en xuvrc proprcrncnt 
dite. II s'agit d'abord dc lire un nombre enorme dc nouvelles, dc pièces de tbéãtre, dc romans, 
puis d'exarniner si ces auvres se prétcnt  a Ja télévision. Souvent, ii laut ausi tenir compft, 
1()rs(Ju'on choisit un theme approprié, dc la saison ou dc certains jours dc fête tels que Noel, 
Pãques, etc. Quand Ic choix est fait, l'ouvrage est remis a  une personne familiarisée avec Ics 
his dc la télévision, ui saura tirer du matériau u'elle a reçu une pièce destinée  a  être ték-
visée. Mais actuellement, ii n'v a guCre en Suisse d'auteurs dc pièces dc cc genre connaissant 
t  tond Ia télévision dans son essence méme, Ct soient simultanément dc boos dialoguistes. 
Nous ne pouvons pas non plus  flOUS permettre de faire adapter des nouvclles ou des romans. 
Nous devons flOUS  en tenir aux pièces dc théàtre déjà écrites et  OOUS satisfaire d'un dialogue 
achevé. Le metteur en scene doit donc executer Ic travail d'un auteur dc scenario, et faire 
d'une auvre conçuc pour Ia scene iinc pièce susceptible dc passer sur Ic petit Ccran; bien 
entendu, c'cst  lt  une lourde tâche et, souvent, une affaire dc talent. 

ne de prenires bes nes du inetteur en scene scra dc consulter Je ichier dc u us es 
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(__( )iflCdlCflS diS1)Oflil)ICS  et  ( 'attrlI)uer CIIa(jUC r1c d'une iianiêrc .tussi idicieuse t]uc pussIl)Ic. 

II  faut  tr6(1uemment traiter avec plusieurs acteurs, car I'un OU l'autre d'entre eux est déji 
engage ailleurs. Pour  la  télévision,  la  distribution  des  roles est analogue  a  celle  du cinema.  II 
tiiit tenir compte  de  l'aspcct phvsk1uc  des  intcrprtes ,  et  1'csthétk1ue  (je  Ia téléViSii)fl  a  encore 
d'autres cxigences. 
\vant  de  coinmencer Ics répétitions.  IC  metteur  en  scene (lisCUte lVCC Ic decuratcur, très  en  

d 6 tai1 Ics Ilans  des  décors. Pour pouvoir Ic renseigner  et  repondre  ñ  certains clésirs relatifs aux 
décors, le metteur  en  scene cst oblige dc  se  représentcr mentalement tolite  la  pike  dans ses 
moindrcs details.  11  doit déjà avoir  en  tête chai1ue s&Iucnce,  afn  de  j1v1r indie1uer  [es  
(limensions  au  décorateur, pour ciuc  le champ  de  projection dc  la  camera  ne Sorte  jarnais  des  
dtcors lorsejue,  par  cxcmple, un cornéclien nionte un escalier ou  passe wie  porte.  
I e  décorateur confectionne  en  carton un 1Th)dèlC architectonk1uc  de  tout Ic decor, qui esr 
ensuite soumis  a  l'appréciation commune  du  metteur  en  scene,  du  chef cameraman  et du  
directeur  de  production pour que  des  modifications  y  soient éventuellemcnt apportécs. 
lintre-temps, les acteurs ont reçu leur role,  en  ont appris Ic  texte par  caur  et  répètent sous  la  
direction  du  metteur  en  scene, dans un local oü Ic decor est suppose. Nous le faisons  La  plupart  
du  temps  a  l'aide  de  chaises,  de  façon que I'artiste puisse  se faire  une idee  approximative de  la  
place que prendra le decor dans le studio.  11  cst trCs important,  en  matiCre  de  théâtre tClévisC 
prCcisément, que le comédien dispose le  plus  rapide rnent possible  du  decor. Le rapport  entre  
Ic decor  et  l'acteur joue ici un role beaucoup  plus  considerable qu'au théâtre, oü le cadre  du  
plateau est toujours le mCme pour l'artiste, tandis qu'à  la  tClCvision, Ic champ d'action est 
notablement  plus  restreint  et  n'est déterminé que  par  le cone  de  projection  de la  camera. C'est 
pour cette raison qtie Ic metteur  en scene est contraint d'or(lonner les jeux dc scene d'une  
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I1ç()fl beaucoup PhIs  détailléc,  et  1u'ils doivent tre suivis  1) 111 S  sc.vêrement (jU'aU thitrc.  Ix 
COfflédiCfl, pour sa part, est oblige d'être davantage «dans son role»  et  de jouer d'une manièrc 
1)lUS concentrée u'au théàtre, oü l'acteur est secondé  par  uric  cluantit6 d'élérnents (u'on  ne  
connait pas  a la  télévision. L'écran  de l'appareil dc télévision fait ressortir Ic jeu de l'artiste  t  
un point (IUI  ne  sera jamais obtenu  au  théàtre, oü !'aiI  du  spcctateur  ne  peut absolurnent pas 
supprimer une certaine distance. Dans une prise  de vue rapprochéc, la mirnique peut étre si 
distincte, qu'elle trahit véritablement les pensées de I'artiste. Inversernent, les grands gestes 
n)lérabjes ou mérne nécessaires sur scene sont nuisibles  a la  télévision. 
(  )n  travaille dans le local  des  répétitions jusqu'à cc jue  la  pièCe «colle», c'est -à-dire jusqu'i  
(C  (UC les interprètes sachent  a  fond leur role; alors seulernent, us peu\!ent commencer dc 
donner  a la  pièce sa  forme  proprement dite.  A  la télévision suisse, les répéritions durent dc  
14 a 20  jours pour une projection d'une  heure et  demic. C'est un minimum si l'on veut 
accomplir un travail artistique consciencieux  et solide. 11 ne faut  pas croire iue metteur  en  
cène  et  acteurs arrivent  a la  premiere répétition avec  des  idées préconçues  et  déflnitives sur 

l'interprétation  de la  pièce. Le metteur  en  scene s'est fait une image déterminée  de l'uvre; 
il  a  maintenant pour tâche d'observer les comédiens  et  de voir comment us  se  comporteront 
dans Ic rOle auquel  il  faut  donner  forme. 11  doit atténuer, ou  au  contraire tirer  plus  d'effet dc 
certains passages,  et il  note comment les artistes réagissent  a  leur role,  et  si Ic jeu  de chaquc 
acteur pris séparément s'harmonise avec celui de tous ses partenaires. Les connaissances tech-
niques  du  metteur  en  scene  ne  constituent pas son seul bagage profcssionnel;  il doit encore 
posséder un don puissant dc comprehension psvchologic1ue de l'artiste qu'il  a  devant lui;  il  
doit l'aider  a  façonner  la matière sans cxcrcer de pression sur Iui, sinon  Je  comédien  Sc  con-
tracte,  se  sent géné, perd  la conliance u'l  a  dans son mcttcur  en  scnc  cl  sc montrc lisitant.  
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[ )ans Ia misc cii scnc  et  pendant  IC,  ipci  i t 1 ins,  ks  C( )11 I  act s  perm >il ile I s  *P)LIC11t un  g  FLfl(l  r( i• 

(;'cst pouriuoi Ic climat général des répétitions dcvrait étre favorable. 11 v aura toujours assez 

dc discussions crispantes sur La manièrc  de  comprendrc  et d'interpréter Ic texte, ainsi  qUe  sur 

la  mise  en scene. 
1)jà pendant Ic !1ontagc  des décors, je metteur en scene doit non pas jouer le rOle d'un 

veillant, mais se rendre conptc par Iui-niérne Si tout eSt bien tait ;  il  ira donc  au studio pour 

s'accoutumcr aux décors au fur et a  mesure  de  kur montage.  De  petites rn(:)chflcations efTc -

uiées dura.nt les  premiers  jours  (IC  la  misc  en scene permettent souvent  de  corriger  des  616 - 

ments  du decor et d'obtcnir un meiLleur resultat. Cc travail se fait touours d'cntente avec Ic 

décorateur,  qui SC  met  a  son tour en rapport avec l'accessoiriste, afln que les nieubles  et  lcs 

accessoires dont le metteur  en scene a dressé  la  liste soicnt, eux aussi, bien assortis aux décors. 

La dimension et Ic style des rncul)les jouent Un r()lc trèS important,  a  lJfl  double point  de  vue:  

la dimension, car  il  ne suf1t  pas  1u'on  puissc  Sc  mouvoir entre eux, mais  il  laut encore que Les 

cameras se déplacent sans trop  de  difiucult&  l)euxièmeinent, le  style  des meubles est tine 

nartie integrantc  de  l'irnage que représente  la  scene. LI  en est  de  méme  des accessoires qui 

seront utilises. La structure  de  l'irnage  et les tons des couleurs sont égalenient déterminés par 

Ia pièce. Le décorateur dernancic au metteur en scene  quelle  scra l'atmosphCre  de  cha1uc 

scene,  et il se fonde sur les indications reçues pour brosser son decor. 

\u cours des dernières rCpCtitions dans le local utilisé  a  cet eflet, les techniciens qui parti-

ciperont directernent  t  I'Crnission devraient Ctre presents pour La prerniCre lois, afin  de  savoir 

dc  quelle auvre littCraire il s'agit  et  d'en assimller Ic caractère. Le metteur  en scene, d'entenrc 

avec  IC  cameraman en chef, explklue  naturellenient Ce 11u'il attend dc l'image, mais chaque 

cameranian a Iui-mCme les coucLCes assez franches pour pu\ir co llahorer  a La composition 

dc I'irnage. Tout ccci depend des capacitCs dc chacun. Pendant ces rCpCtitions, le regisseur du 
son repCre déjà ics endroits principaux oi, scion les phases  de  La pièce, il placera ses micro-

phones, Ct ii determine  a  quels  moments musk1ue, bruits, etc. devront éventuellement Ctre 

assourdis.  (:es rCpCtitions permettent aussi  de  savoir combien dc personnes auxiliaires seront 

nCcessaires potu L'image  et  Ic son.  Plus  Ics dCcors  et Ic dCroulcrnent  de  La pièce sont compliquCs, 

plus Ics problèmcs d'Cclairage et dc prise  de  son  se rCvèLent dif -hciles. 

\u studio mCme, dans Ics dCcors achevCs, on procCde  a la premiere rCpCtition «à froid »‚ 

appelCe ainsi parcc iu'on  ne  fait  pas encore t()nctionncr Ics cameras.  Au cours  de  cette rCpC-

tit i()fl, tous ks déplaccmcnts  des actcurs SOflt UI1C fois encore CxaCteFflCflt lixcs. Hi jouant dans 
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k•s (kU(  )1S  tcrinins Ofl s'aperc()it  (U1 l  taudra enCorc tiiic (.\cfltUCII11CIU certaitics  UI 1(11- 

ticatioris.  Pendant ces repetitions, les cameramen notent «leurs» sécucnccs c'est-à-clire les 
passages durant lesiucls  leur camera fonctionnera. Le regisseur du  SOfl inscrit dans son carnet, 
avec precision, tout cc quc le microphone enregistrcra. 11 doit aussi tenir compte  de l'éloigne-

ment de cha1ue camera, car il  ne peut v avoir de son  de premier  plan  qUand il  s'agit d'une vue 

d'cnsemblc, OU Si UfIC personne parle d'assez loin.  La répétition «à froid» exige presue tow 
)urs cuatre h)IS  plus  de temps u'il n'en  faut pour jouer la  pike sans reprises  et sans inter 

ruptions  de misc  au point. Le lour suivant, on répète  «a  chaud»: les cameras fonctionneront 
jour chaque scene. Ii s'agit d'exercer tous leurs changements  de position. L'acteur doit 

rpeter une scene jusu'à cc que les déplacernents  du cameraman concordent avec les siens. 

No general,  il  ne scra pas possible de terminer en un jour la répétiti()n d'unc pièce d'une heure 
ct demie, de sorte u 'il faudra achever  la répétition «à chaud» Ic lendemain matin. Au cours 

du premier essai,  il arrive  a  plusicurs reprises que les cameras soient mal dirigees, que Ics 

acteurs commcttcnt des imprécisions, Si bien qu'il faut reprendrc La scene, cc  ClUl  est inevitable  

et nCcessite heaucoup  de temps. Enfin, après trois jours de rCpCtition  au studio, on peut pro-

ceder  a  la rCpétition gCnCrale, llui  a lieu le jour mCme  de l'Cmission. Tout dcvrait alors vrai-

iilCflt marcher  a  souhait: image, son, contrôle  de l'image, sequences, catierts et micr()phunes.  

(IC  !11mC cuc L'Cclairage, sans cesse corrigC au cours des répCtitions. 
\près  la rCpCtition gCnCraic, on effectue  -,'il  v a lieu encore quelies ultimes corrections,  et 

en gCnCral les acteurs doivent alors retourner au vestiaire, pour rafraichir Icur grirnagc et 
rernettrc icur coiflure en ordre pour l'érrussion du soir, afn u'après ics fatigues dc La journée 
et  de  La rCpétition gCnCrale, us puissent jouer pour  la Preniière. Le  veritable responsabic de 
cet CvCncment, Je metteur en scene, n'a dCsormais plus rien  a  (lire; ii cst assis, tendu,  a  côté du 
regisseur du son et dc Ia scriptgirl et pour La premiere fois, ii regarde joucr ses co rnCdiens sans 

pouvoir  Sc  mCLer  de rien directement. Certes, s'il  Sc  produit des fautes,  il peut  comme Ia 

scriptgirl, opércr  de petites corrections, donner  des instructions par i'intermédiairc du regis-
seur et des cameramen. Mais La plupart du temps, cela ne fait que crCer des confusions, car les 
veux des cameramen sont fixes sur l'image, et  us écoutent en mCme temps  la scriptgirl qui 

cur souffle, clans Ics écouteurs collés  a  Leurs oreiLLes, les ordres pour La prochaine scene. C'cst 
ainsi quc s'cffcctue, (lans Ics grandes lignes,  la misc  en scene d'une pièce  de tbCârrc tClévisCe. 

'?)k*L  
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1 	''-I 	1 ' (  ui  paric (les (ICC(  )1S ( Ic t c Ic  vIsi( )ri, ()I C-  V 	LIC dLISSI  1( ) i La  « i) lt 11 ttt1( )fl » siu\enl It  rcs 
(tCfldUC  des  éflI[SSD)flS dramatk1ucs.  Mais  si I'on veut av(I)ir une idee  globale de  I'importancc  
(IU  decor, ii convient  (IC  Ic considérer conirne  im veritable  personnage  avant un role  a  joucr 
daris t()UtCS Ics sequences d'un programme; les emiSsions cl'unc soirée Sont  en  eTet autan t  
de  tableaux  divers  appartenant une pièce ciiii  a  précisérnent pour tirre:  (<IC  programme». 
Le decor, ménie ré(luit  a  (1Ue1(iUes  éléments, peut tOUt cI'aI)()rcl etre facteur dc choc ;  il  doit  en  
Ce cas créer instantanémcnt Ic climat dc Ia presentation  q Ui  va  s'y insérer.  U  suilit parfoic 
pour atteindre cc hut 1  d'un  simple  accessoire judicieusement (lisposé  et  d'une surface traité 
dans les tcintes convenant aux cameras  et  ()mée  de  notits propres  a  accrocher harmonieu 
ment  la  lumière. 
Le decor peut aussi être «leit-motiv ».  De  par  sa réapparition  a  dates données,  il  réintrodLlir 
Ic spectateur dans un cadre familier  et se  pare d'une presence, SJflofl identk1ue,  o  ut ii.i ni 
proche  de  celle d'un présentateur agréé  et  attendu  par  Ic public. 
I.e decor  peut  encore n'étrc  qLIC  I'éiuivalent d'une rnuskjuc d'acc lupagr1cnlcn,  t Ii!1sLr 

(Ic ces partitions ilui savent  Se faire  oublier  et LILII ne se  révèlcnt mauvaises  Clue  Iorscu'e lles 
écrasent Ic theme principal. Le  veritable  talent  du  décorateur consiste alors  a  s'effacer,  a  con-
ccvoir Un écrin dont  la  seule justification est  de  mettre  en  valeur les facettes d'une préseni:• 
tion 1ui  se  suflit  a  elle-méme. 
Le decor  peut eni-in, et  c'est une discipline qui nous rapproche ainsi  de la  peinture, prendrL  a 
forme  d'un acteur c1ui envahirait ['objectif,  en  prCcisant: «  En  un tel endroit, seule  teile  action 
est possil)Ie.» Le decor est alors  la  transposition valable  de  l'Ccritcau  ideal du  th&itre Elisa-
bCthain.  Mais  s'il épargne aux spectateurs  la  dCpense  de  leur imagination, sa responsabilité 
s'en accroit d'autant, puisqu'iI impose une atmosphere  de  l'uuvre, clans le sens large, que les 
veux  ne  quitteront  plus.  S'il n'cst pas adécivat, l'Cvasion  ne  sera  plus  permise,  il  sera une gene. 
ics toiles  de  fond dClavCes  de  l'ancien thCâtrc  ne  résistent pas  au  rigorisme technique  et  
esthCtique  de la  tClCvision. Ce probleme fut autrefois ccliii  du cinema  et  sa solution  a  d'ailleurs 
imirquC  Part  scCnique actuel.  

/1  de7,dInIuIeurdo// Irpai/icie/iJreim  ',i  cwgne,arJ 'ci/de  Ja amerci ci ci,;c  "I,;./  )cordt 6 u W  •cc;:c'. ilaiw d.'tur,J 
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'ir cc  plan,  dcux  divergentes  : 1iue llgurati\e  ()U  ligne abstraite  I e  cinnia avait rekgu 
Ics portes  en  tojics devant i'évidcnce  des  prtes  en  bois.  «Sur  les planches» déjà, un metteur  
en  scene C()fllflhC Antoine avait cu COflSC1CflCC  de  cc besoin !  La  télévision est  a  rnêrnc ck' 
m()ntrer une reproduction exacte  des  lieux clans 1esue1s  se  déroule une action; scs cameras 
peuvent capter  des  dCcors reds, SCS décorateurs savcnt,  par  Ic truchement d'une matière 
choisic  pour Ctrc fidèlement traduite  par  les tubes électroniques, recréer SOUS les projecteurs 
Un mur,  par  exemple, aussi vrai qu'un mur  qui  n'a jamais eu d'autre fonction  LILIC  (l'crre un  
1 -nur.  
.\ cc stade, certains styles  de  presentations réclament une autre transposition, Iui  n'est  IxIS 

forcCment celle  de  l'ahstraction  pure,  mais  qui  ouvre  au  décorateur les voies picturales ics  
plus  libres. Le decor non-figuratif cst alors logique ;  il  permet mutes les audaces, use  des  
procédés les  plus divers, et  parfois  se  transmute  en  vagabondes taches  de  lumière sur l'horizon 
(!Ufl cvclorama. L'irrCel est son domaine  et  il  concourt  a La  matérialisation  du  rCve. 
Ic monde  de la  tClCvision poursuit ses experiences. Son souci constant csr  la  rechcrchc d'iin 
graphisme propre  et  les dogmes  en  cette matière  ne  durent guère.  
Mais IL  serait vain  de  vouloir  a  tout prix cerner «une» forrnule. Toutes les forn 1.1 1cs sont 
valables si cites sont pensCes  en  fonction  du  theme qu'elles doivent servir  et  toutes les  tenta-

tives,  mCrne insolites,  a  condition qu'elles soient sincères, peuvent étre fécondes dans un 
recul qui  ne  nous appartient pas. 
1st-cc réve d'artistc cl'imaginer que les décors participant  a  une suite d'émissions puissent 
un jour avoir  entre  eux une  vertu  constante, soit Ic hiatus d'un contraste  brutal,  mais voulu, 
suit Ic modelé d'unc transition sans heurts  au  service  des  idCcs,  des  documents,  des  textes.  
er  des  hommes dissCquCs  par  la  camera 

(if  de  c',e,ej,,,ee,cf/icr,,'he  d  de  Ii »rrfrd/a1crnc  I, I 
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V(  .)rrcII() rivcderc l)rcvetcntc  k  ciissioni che,  nel cors ) dcl  1959,   1nuno tesulnunlatt.), Sht 
iid contcnuto Sil nc!la partecipazione dci collahoratori  e dci protagonisti, la presenza della 
vtzera italiana in  SCfl() alla televisione nazionale. 

I n  rrinlo luogo ii Telegiornaic, una  delle  piü importanti procluzioni della televisione,  in  cui  
a  Svizzera italiana  ha  ribadito  la  sua  presenza  COfl una certa costanza  cd  una certa regolarità.  

I  nfatti, su 500 avvenimenti  ehe gli operatori del telegiornale hanno registrat() in  tutta Ia 

vizzera, ben 8()  SOfl() stati quelli forniti daila Svizzera italiana. 

I flZ() Regusci. I'unico collaboratore della televisionc svizzera residente  net I'icino,  ha  rac-
(()It()  C  filmato,  da  (liasso ad Airolo, COfl Un ritmo di  circa  due contribiiti scttimanaIi tutte Ic 

manifestazioni  a  carattere attuale, culturale, economico  e  folcloristico) di interesse nazionale.  
I lanno dovuto essere trascurati quci soggetti  ehe  avevano caratteristica di attualità  regionale 
C  non  potcvano c1uindi essere presentati ai telespettatori cl'oltre  San  Gottardo.  A  c1uest( 
tflC()flVeflicfltC Si potrà ovviare c1uando, alla fine deIl'anno,  La  televisione della Svizzera 
taliana avrà una autonornia di prograrnrni tale  da  peter trasmettere c1ualche ora sctt:imaiialc 

(Ii emssioni esciusivarnente destinare ai telespcttatori svizzeri di lingua italiana. 
1 n'  altra serie di emissioni realizzata  da  elernenti ticinesi  è  stata juella dci  film  dedicati  ad  

netti della Srjzzera italiana. Fino  ad  oggi sono stati prodotti una decina di documcntari che 
}1:IflflO,  in  modo particolarc, esposto problemi  a  carattere econornicc)  e  sociale.  Fra  questi, 

(iriamo (1ue110  sulla vita dci paesi di Bissonc  e  di vIcrcote,  it quale, illustrando it mestiere 

dcl pescatore sulle nyc dcl Ceresio, suggeriva soprattutto un ottimo prctcsto  per  mettere  in  
rllicv() Ic eccezionali bellezze naturali  cd  artistiche concentrate  in  1ueste due zone.  
11  flrn sulla costruzione d'irnpianti idroelettrici  in \'aI cli Blcnio voleva invece mettere in  
evidenza,  in 4V  minuti di pellicola, Ia grandiosità  C  l'importanza econornica di un'opera  ehe  
'ta  per  trastormare le sorti di un'intera regione.  
t 0  altro documentario ove si intrecciano vari problerni di grande importanza  per  il llcin()  
U  statc) quello concepito  da  Rinaldo Giaiithonini  e(1  EflZI) Regusci sull'agricoltura ticinese. 
lavorevoli cOflSeflsi  ha pure  suscitato un lavoro d  Darlo Bertoni,  prodotto nello scors  
tu  tunno  c  dedicato  ad  un'industria  ehe  ancor oggi una  delle  pii ti(.)ride  c  prnduttive: I'm-
Justria  delle  «pietre del Ticinu».  
I .'ultirno docurnentario della serie, in  ordinc cronologico, Si diffèrcnzia in m  do sostanziale 
dii precedenti, sia per  la  forma, sia per  it  contenuto. Si tratta infatti di un  film a  carattere 
art istico nell'intcnzione di far conoscere una personalità non ticinese, ma che  ne! Ticino cd in 
I vizzera ha passato gran parte dci suoi anni migliori. Marino Marini, scultore di chiarissirna 
lima, ci viene presentato  da  Fabio Bonetti,  it quale  ha  voluto,  net complesso della sua produ-
jione artistica, sottolineare  e mettere in evidenza le opere ideate  e  create daIl'artista net  
I1  )tr ) paer. (lurafltc  il  W)  torzati esilto nd c('rs( de!t'uttimo periodo hellico. 
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LES IlNANClS 

Comptes  de l'excrcicc 1959 

Radill 

Au  terme  de  l'excrcice  1959,  Ic nombrc  des  concessionnaires dc radio  et  de  diflusion  par tu 
se  chi ffrait  a 1 387 877.  Compare  a  l'annéc précédente,  38 372  nouvelles concessions  out  ét 

enregistrCes.  La  télédiffusion accuse  a nouveau  l'augmentation  La plus sensible  avec ses  

23 374  nouveaux  concession nai res.  La  radio compte  16 908  nouveaux auditeurs, alors que  la  

Rediffusion voit le nombre  de  ses auditeurs régresser  de 1910  unites. 
Le produit brut  de  la taxe  de  concession  a  atteint  36 797 363  francs, dont  880 573  francs ont 

Cté verses aux societes  de  droits d'auteur pour les  haut-parlcurs installCs dans les établisse-

ments publics,  et 50 000  francs  au  fonds commun dc déparasitage PTT/SSR.  11  restait ainsi 

un montant  de  35 866 790  francs  a  rCpartir  entre  les  PTT  et  Ja  SSR. Conformément  au mode  

de  repartition arrétC pour les annCes  1959 a 1961 par  le Gonsdil fCdéral, dans sa séance  du 

30  mai  1958 5  la  part  de  la  SS  s'est élevCe  a nouveau au 70  %  du  produit net, soit  a 25 106 753  

francs, dépassant ainsi les previsions budgétaires  de  326 753  francs. Ce suppkment dc 

cettes  a  été crédité  par  les  PTT au  debut dc  1959  et  porte  a  compte  nouveau.  
Les ressources d'cxploitatton dc  la  SSR pour l'cxercice  1959 se  prCscntcnt  de la  Inanlcrc sw-

vante:  

1. Quote-part  de la  SSR aux taxes  de  concession, scion budget  Fr. 	.?4 - 8H 1101),  

2. Attribution  spCciale  de  l'administration  des PTT  pour Ic service  

des  programmes  de  la  télédiffusion  Fr. 	2 8 

3. Versement supplCmentaire aux studios  par  prClévement sur Ic solde 
actif  des  comptcs  de  la  direction generale  de  l'année précCdentc 
(conf.  a la  decision  de  l'assemblCe gCnCrale  des 3/4  juillet  1959) Fr. 	lOt)  000. 	 -  

Fr. 	2. 

	

168  I( 	taI  

Versement  au  fonds  de  reserve (conf.  a  I'arrété fédéral  du 13  sep- 
tembre  1955) Fr.  

Les ressourccs d'exploitation  a  disposition  et  ic solde actif  des  comptes 
de  Ia direction généralc dc l'année  1958 se  monteni:  i Ir. 	24 6( 	2).--- 

1i  dlfccll()fl gntralc s'cst \  u  at  t  riluiicr  1) 1r les hpcnses  c  tnnuncs  des st  eie  es 

et  pour les besoins  de  son exploitation une somme  de  3 456 460  firan  s  . !a1ucIIc ' int s'aj Iter 

Ic montant  de  500 000  francs destine  a la  reserve d'exploitation.  
2 567 272  francs ont été consacrés  a des  charges communes, teiles  1.1LIC  droit d'auteur, service  

des  nouvelles, radio scolaire, Cchange  de  programmes, contribution  a des  mesures sociales  

en  faveur  du  personnel  de la  radio, etc. Lcs dépenses d'cxploitation  de la  direction génCrale 

elle-rnCme  se  sont élcvées  a 928 444  francs. Sclin Ic budget, un montant  de  1 065 540  francs 

fut attribué  au  service  des  ondes courtes. 
Conformément aux previsions budgetaires, tine  summe  tutaic  de  1 02 300  francs  tut  misc  a  la  

disposition  des  trois sociétés membres sans studio. Scion une decision  de  l'autorité  de  sur-

veillance  du 17  septembre  1958,  cette somme fiat prClevée pour  La  premiere lois sur le produit  

total des  taxes  de  La  SSR;  eile  fut donc déduite  des  ressources mises  a la  dispsitiii dc 

societés exploitant un stu dio avant  La  repartition  de  ces rcssourccs. 
Les six stu dios  de  radio  se  sont vu attribucr un montant  de  19 755 700  francs, suit  1 268 

francs  de  plus  que l'annCc pr&ctdcntc. Ces movens inanciers ()nt etC rCpartis  entre  Ics zroupes 

d'Cnetteu rc  c  irnne SUit 

Ietu  I I lunstel 	44, 	s )lt 	7()j 28 7  1 ' raii(  

uttCflS 	33,0%,  soit  6 519 381  francs  
Monte  Cencri 	2'2,5 ° 	4 445 032  trancs  

L.  



cette repartition est confornie  a  Ia ck arriCe  par  l'autorité cic surveillance scion decision  du 
17  septembre  1958. 
En plus des  recettes provenant  des  taxes  de  concession,  la  direction gCnCraic, le service  des  
ondes courtes,  la  tClCdiffusion  et  les studios ont enregistre  des  rcccttcs supplémentaires d'ex-
ploitation pour un montant  de 102 631  francs, ainsi que  des  recettes extraordinaircs  du  compte 
dc profits  et  pertes pour une  sonime de  383 530  francs.  En 1959,  les disponibilités destinécs  
a  l'exploitation  de la  radiodiffusion ont atteint  25 154 690  francs,  comme  il  ressort  du  tableau 
ci-après: 

Sokies dc 
l'anntc préccd.  

Part du pn)dutt 
de la taxc de 
concession 

Autrcs  
recettes 

d'exploitation 

et rcccttcs  extra- 
ordinaires du 

compte  de  pro- 
fits  et pertes 

Total  cks 
movens  t  

disposition 
pour  1959 

Total 24668529 1  102631  383 530 25 154 690  

Direction génCrale  3 456 4601 30 576  1.56468  3 643 504 
Service des  ondes courtes  1 065 540 3 021 236 1 068 797 
Service des  programmes TD  288 529 6 000 294 529  
)RG.IRG,CRR  102300 3300 11661 117261  

Vocié/és membres avec studio  19 755 7002  59 734 215 165 20030599  

8791287 40778 118 148 8950213  13ER()MUNSTER  

7urich  3 523  1283  15 060 53 307 3 591 495  
crne  2 434 479  1,5992  29 293 2 479 764 

311c  28336803  9 726 35 548 2 878 954 

s(  )TTENS  6519381 16221 71 821 6 607 423 
Lausanne 3032816 744() 47069 3087325  
ieflCVe  3 486  56'3  8 781 24 752 3 520 098 

\l(  )NTE (lER 1  4 445 032 2735 25 196 4472963 
Lugano 44450323  2 735 25 196 4 472 963  

I   West pas tenu cornptc dans cc rnontant  du versemcnt  de  500 000 francs au  fonds dc reserve d'cxplidtation. 
Y compris un vcrserncnt supplCrnentaire dc 100 000 francs prClcvé sur Ic solde actif des comptes de  la 
direction gCnCraic de l'annCc  1958 

Orcliestrc  V C(  rnpris. 

I es  comptcs dc profits  et  pertes  de  La  direction gCnCrale prCscntcnt tin solde actif  de  352 085  
francs, imputable  a  certains credits non utilisCs  et  a des  recettes supplCmentaires. Le Comité 
central  a  prévu l'incorporation  de  35() 000  francs  de  cc solde actifet  de la  part supplémen-
taire  du  produit  des  taxes s'élcvant pour  1959 a 326 753  francs  au  fonds  de  construction pour  
IC  linancement  du nouveau  bâtirnent  de la  SSR.  
I c  rnontant actuellemcnt  disponible  pour  la  construction  du nouveau  bâtiment est  de  l'ordre 
(Ic  800 000  francs sculemcnt,  ne  couvrant quc ic  13,5% des  clépenses d'investissement cc qui 
est netternent insuflisant. Connnc les autres reserves  ne  sauraient étre affectées  au  financement 
d'une construction,  Je  capital mininmm nécessa.ire  a  cet egard  ne  peut étre constitué que  par  
Ic solde actifet  la  part supplCrncntaire  du  produit  des  taxes  de  concession. 
Conformément  a  la  proposi tion  du  Comité central, l'excédent actif  de  2 085  francs serait 
reporte  a  compte  nouveau.  
Les comptes  du  service  des  ondes courtes  et  de la  télédiffusion font ressortir un solde bénC-
ticiaire  de 18 592.18  francs, resp.  5 214.20  francs.  Ces  disponibilitCs alimenteront,  dune  part, 
Ic fonds  de  disposition  du  service  des  ondes courtes  et,  d'autrc part,  Ja  reserve d'cxploitauon 
de  La  télédiffusion.  
I  cs dépenses d'expluitai ion ties studi  s se  so l lt main tenucs dans les limit  es des credits allouCs. 
l)es economies rCalisées  en  cours d'exercice sur les frais  de  personnel  et  frais généraux d'ex-
pluitation ont permis aux studios  de  consacrer  des  sommes supplémentaires aux programmes 
proprement dits. Les resultats  des  studios font apparaftre  des  soldes actifs. L'cxcCdent  total  
atteint  45 000  francs  et  sera reporte  a nouveau,  après payemeot  des  intéréts  du  capital social. 



Té/évisiü,z  

En 1959, Ic nombre des concessionnaires TV passa  de  50 304 a 78 700, cc qui représente uric 

augmentation  de  28 396 abonnés. Ainsi, nos previsions qui tahlaient sur un nombre  de  

62 000 abonnés  a la firi 1959 ont été dépassées de 16 700 unites. 
Bicri que l'accroissement  du nombre des concessionnaires se soit traduit par uric augmenta-

tion du produit des taxes, la part afférente aux PTT et a la SSR pour l'exercice 1959  est restCc 

dans Ic cadre des credits prévus au budget et figurant dans Ic plan financier du message adresse 

par Ic Conseil fédéral aux Chambres Ic 9 juillet 1957 et relatif  a  l'octroi d'un prêt  a  intéréts i 

la SSR. Les previsions portant sur le produit des taxes  de concession s'Clevaient  a 4,9 mii-

lions  de francs dont Ic  70%, soit 3 430 000 francs, est destine au service des programmes  de  

la télévision. En fait les recettes nettes ont excédé de 1274  000 francs les previsions ; les PTT 

ont porte cc montant au fonds  de reserve. Le Conseil federal décidcra, conformément  au ines-

sage prCcité,  de l'utilisation  des dites reserves supplémentaires. 
Aux recettes provenant  des taxes  de concession, dont Ic montant s'Clève  a 3 430 000 francs, 

se joignent Ja contribution  de  2 millions  de francs versCc  par I'issociation des Cditeurs  de 
journaux  et la tranche  de  2 570 000 francs du prêt consenti par Ja ConfédCration. La totalité 
des credits allouCs pour l'excrcice 1959 se chiffrait  a 8 millions  de francs, auxquels vinrent 

s'ajouter  divers appoints, tota lisant une sornme de  91 000 francs, fournis par des manifesta-

tions publiques et  la participation de sociétCs étrangères aux frais d'Cmissions communes, etc. 

Les frais d'cxploitation ont  Pu étre contenus dans les unites des moyens financiers  a  disposi-

tion. Après avoir passé les écritures ordinaircs  de réguiarisation  a  fin 1959, les comptes du 

service des programmes TV font apparaitre un solde passif  de Fordre de  5 175 726.75 francs, 

correspondant exactement au deficit prévu et imputable au prêt consenti par la Confédération 

pour les années 1958 et 1959  et aux intéréts  en resultant. 

4 



Budget 1960 

Radio  

1\drninistration  des PTT prévoit que le nombre des auditeurs Sownis ñ Ia taxe de concession 
atteindra  1414000 abonnés  a la fin de l'année 1960. Compare aux chiffres  de septembre  1959, 
cela représente Un accroissement de 40000 auditeurs. Les experiences faites .\ cc jour flOUS 

perrnettent de penscr que ces previsions se réa liseront facilement. 
Le produit brut  de la  taxe de concession est évalué  a 37300000 francs. Sur cctte somme, unc 
redevance  de  907000 francs est  a  \rerser aux sociétés  de perception  de droits d'auteur (SUIS\ 
et  Société  des Auteurs et Compositeurs Dramatiques SACD) pour les haut-parleurs installés 
dans les etablissements pub lics. LTne autre retenue de  50000 francs est destinéc, comme par 
le passé, a  alimenter le fonds commun de deparasitage PTT/SSR. 
11 reste un montant net de 36343000 francs  a  répartir entre I'Adrninistration des PTT et  la 
SSR scion la clé de repartition fix6e  par Ic Conseil fédéral, dans sa séance  du 30 mai 1958. L'Ad-
ministration des PTT se voit attribuer 10903000 francs (30%) soit 280000 francs  de  plus 

(1UC I'année dernière. Le revenu présumé de  la SSR s'élève  a 25440000 francs (70%); cc mon-
tant représcntc, par rapport au budget 1959, une augmentation  de  560000 francs. 
En plus  de sa part aux taxes  de concession, la SSR reçoit, scion accord special avec les PTT, 
Un supplement  de  I franc par abonnement-TD pour l'exploitation des programmes  de  la 
télédiffusion. Pour  1960 )  il s'agit d'un montant de  313500 francs. 
Le produit  total  de la  taxe  de concession revenant  a  la SSR peut être consacré  a  la repartition  
entre  la direction generale, Ic Service  des ondes courtes et les sociCtCs membres. 11 n'est pas 
néccssaire  de verser un montant  au fonds  de reserve generale  en 1960, puisque cette reserve 
a main.tenant atteint 3 millions  de francs, soit la valeur que le Conscil fédCral considCrait  
comme souhaitable. 
La direction generale a besoin, pour son exploitation,  de 1008000 francs. Un montant de  
2427000 francs est nécessaire pour faire face aux ob ligations  interessant toute la Suisse. 
Pigurent en particulier dans cette somme les versernents aux sociétCs d'auteurs (1 326000 
francs),  a  i'industrie du disque (219000 francs),  a  I'Agence télegraphique suisse pour Ic 
service des nouvelles (240000 francs), les dépenses pour la radioscolaire (100000 francs) et 
pour l'échangc  de programmes avec les institutions etrangères de mCme cjuc les dCpenses 
pour les organes de la société (assembléc generale, Comité central, commissions de programme, 
etc.). 
Le budget  de  la direction generale est  de  21 000 francs inférieur  a  celui  de l'année dernière  du 
fait que les contributions uniques versCes pour la conso lidation de  Ja Caisse-pension tombent 
et que des economics ont Pu être rCa lisCes dans  diverses rubriqucs. 
La part du Service des ondes courtes a été uixée par le Comité central o 1 106 500 francs. Le 
budget du Service des ondes courtes se trouve établi ainsi  a plus  de  300000 francs en dessous 
de  Ja limite maximale décidéc par l'assemblée générale  de  St-Gall les 3/4 juillet 1959. 
La part attribuéc aux trois sociétCs membres sans studio (ORG, IRG, CRR) s'Clève pour 1960, 
comme par Je passé, a 102300 francs. Ce montant doit Ctre dCduit en mCme temps que les 
parts  de  Ja direction generale et du Service des ondes courtes, avant Ja repartition des moyens 
financiers entre Jes studios, conformément  a la decision renduc par l'autorité  de surveillance  
Je 17 septembre 1958, lorsqu'elle statua sur Ic recours. 
Il reste  a la disposition des six studios  de radio  20796200 traucs, soil 1040500 francs dc i1us 
que l'annCe dernière.  En outre, les contributions uniques versCes par les studios en 1959 pour 
la consolidation de  Ja Caisse-pension tombent, si bien qu'en rCalité, les studios auront  a  leur 
disposition des ressources financières  de 1280000 francs supCrieures  a  celles  de l'annCe 
précCdente. 
Provisoirement,  la repartition  des moyens financiers entre Jes trois groupes d'érnetteurs se 
fera scion  la clé fixCe  par notre autorité de surveillance le  17 septembre 1958, iorsqu'elIe 
rendit son jugement sur Ic recours. Cette clé prCvoit d'attribuer 

44,5% a  Beromunster 
33  %  a  Sottens 
22,5% a Monte Ceneri 

Les trois studios de Beromunster  se voient ainsi attribucr 92543 09 francs, suit 463022 francs 
de  plus qu'en 1959. Les deux s tudios de Sottens reçoivent  6862746 francs ou 343365 francs 
de  plus que l'annCe dernière. La part  de  Monte Ceneri s'élève  a 4679145 francs, représentant 
tine augmentation de 234113 francs par rapport  a  l'année 1959. 
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6 des 9  sociétés membres ont recouru  au  Conseil fédéral contre  la  decision rendue  par  l'auto-
rite  de  surveillance  au  sujet  du  recours susmentionnC. L'autoritC  de  concession n'a pas 
encore rendu le jugement dont depend I'attribution (lClinitive  des  ressources financières aux 
studios  de  radio. 

T/éi 'isi;n 

Le budget dc  la  télCvision  a  etC Ctabli sur  la  base  du  plan de  financement qui faitpartieintegranrc  
du  contrat d'emprunt  passé  avec  Ja  ConfCdCration. II prCvoit pour  1960 des  dépenses  totales  
s'élevant  a 8,3  millions  de  francs, cjui scront financées  de Ja  façon suivante:  

1. Rccettes provenant  de  la  taxe  de  concession 	 Fr. 4550000.--- 
2. Contribution  de  1'Association suissc  des  Cditcurs  de  journaux 	Fr. 2000000.- 
3. Prêt  de  Ia Confédération 	 Fr.  1750000.  

La  part  de la  SSR aux taxes  de  concession reprCscntc Ic  70! )  des  rccettes teiles qu'elles  Sollt  

prCvues dans Ic message  du  Conseil fCdCral  du 9  juiliet  1957.  Cc message estimait  a 62000  le 
nombre  des  concessions tClévision  a  la  fin dc I'annCe  1959  et  a 80000 a  fin  1960. En  fait, on 
dénombrait  70552  abonnCs  a la  fin  du  mois  de  septembre  1959.  L'Aclministration  des  P1'f 
prCvoit, dans Ic budget d'Etat, quc  Je  nombre  des  conccssionnaires atteincira  91500  a  Ia  f-in 
(IC  l'annCe  1960.  Ainsi, les previsions  of-liciclies  de  1957 se  trouvcnt largement dépassécs.  
I  'accroissemcnt considerable  des  abonnCs  en  1958  nous  a  valu une reccttc supplémentaire  de  
34600()  francs. Pour  1959,  les PTT 	 m 	 fl 	 get  d'Etat,  l 
100000  francs  et  pour  1960A  800000  francs.  
I .es  dCpenses prévues  au  budget  de  la  tClCvision s'Clêvent dc  300000  francs  par  rapport  i  
I'année prCcédente. Les frais  de  personnel, Ics prestations reglcmcntaires, les promotions  et  
iouveaux postes augmentent  de 160000  francs.  Par  contre  des  economies pour un montant 

de  61 000  francs ont pu Ctre rCalisCes sous  diverses  rubriques  du  personnel si 1,ien CJUC Ic 
credit supplémentaire nCccssaire dans  Je  secteur  du  personnel cst  de  99000  francs net. 
Iour cc qui est  des  frais gCnCraux d'exploitation, Jes credits pour l'entretien, Ic materiel  et  les 
petites acquisitions ont Cte rCduits  de  10200()  francs.  Par  contre, unc dCpense supplémentaire  
Je 41000  francs  a  Cté nécessaire pour loca tion  des  nouveaux locaux  du  studio  de  Genève 
ainsi qu'une dépense  de  33000  francs pour les amortissements ordinaires.  
221 000  francs  de  plus  ont pu être consacrCs aux frais directs  de  programme. Ii n'a pas etC 
prevu d'augmenter  en 1960, Ja  durCe  des  emissions.  Ges  montants seront entièrement  ah -
corbCs d'une part  par  les augmcntations contractuclics  des  dCpenses pour les actualitcs 
ilmées  de  l'étranger, les nouvelles  de  I'Agencc tClégraphique suisse  et  les previsions  du  temps  

et  d'autre part  par  les adaptations  de  salaires  des  collaborateurs  au  programme pernlanellt'.  
11 ne  reste  plus neu  pour ks anCl  I (  )rat I> )OS  (Ill pr >gramme propreniciv (1itC. 



COMPTES  1959  



Compte  de  la  Société suisse  de  radiodiffusion 

:nptc 	Budget 	 (ornptc  
1958 	 1959 	 1959 

Total des  dépenses d'exploitation  

Part  de la  direction générale  au  produit  de la  taxe  de  
concession  

Part du  service  des  ondes courtes  au  produit  de la  taxe  
de  concession  

Allocations aux sociétés  regionales  avec studio  
\llocations aux sociétés  regionales  sans studio  

Service des  programmes  de  Ia télédiffusion  

'ts recetle.c  

Total des  recettcs (l'cxploitation  

23 862 509.  -  

3626600.-1  

973400.- 
18 391 450.-  

95550.- 
269190.-3  

506319.-1  

25 071 000. 

 3956460.-1  

1065540.- 
19655 700.-  

102300.- 
291000.-  

-  

25 701 085.70 

 3 956 460. 

 1  065 540.-- 
19 755  700.- 

102300.- 
294  

26 	5(  ..  

25 701 085.70  23 862 509.- 25 071 000.-- 

Rirt dc  Ja  SSR  au  1)foduit  de la  taxe  de  COOCCSSIOfl  23 087 000.-  24780000.-  24 78U  (JUr). 	- 
lrt supplCmentaire  au  produit  de la taxe  de  concession 

de  l'année précCdente  506319.-  -  626 556.70  
lrCIèvement sur  des  reserves - -  
Part du  service  des  programmes  de  la  télédiffusion  au  

produit  de la  taxe  de  concession  263190.- 285000.-  288 529.--- 
lndemnit6 de  redaction  de  Ringier & Cie. pour Ia tClC- 

ditfusi  in  6000.- 6000.-  6000.-- 

iiipii 	Li 	reserve 	I1Iit,iii' 	11 	prcscritc 	IAtitnrit 	dc 
urveillance.  

V  cornpris  fr. 100000.-  scIon d&ision dc 1'Assemb1c.c générale  
des 34  juilict  1959,  prélcvcs sur ic solde actif  1958  dc  Ja  direction 
iénérale SSR. 
.\prs ajustcmcnt  des  cndits  A la suite de la  COIl VCII000 passéc,  IC  
27 auut  1958,  entre les directions générales PTT/SSR. 
Repartition décidCc  par Je CC  Ic  4  juiti  1958: 
fr. 378 134.-  verses  a Ja  reserve d'cxploitation  de la SSR;  
fr. 128 185.-  verses  au  funds  de compensation pour pertcs sur  
COUPS  dc titrcs. 
Voir ccmptc  de pertes  et  profits. 



Compte  de  la  Direction generale 

Cotupte d'exploitation 
(ornptc 	Budget 	Cornpte  

1958 	 1959 	 1959 

Total des  dépenses cI'exploitation  

lkpuiists gcneralcssurk plan  suisse  

I',•iiis  de  /)/'(/•(/m/i/e  

3 672 944.26  

2 151 147.47'  

3956460.-- 

2415900.- 1  

 3 987 036.14  

 2 567 271.97'  

18.39 558.12  1 967 300.- 1 887 253.30  

Redevancc  I  la  SLJIS:\  834713.- 896600 -  896546.- 
Redevance  au  BIEM  328917.-  350 400.- 350 871.40 
Industrie du  disque  218 900.70  219000.-  218 996.55 
Service des  informations  (ATS)  240000.- 240000.- 240000.- 
Allocations  de  la  caisse centraic  42 813.80  45000.-  42 589.50  
Radioscolairc  99 003.70  101000.-  100 976.75  
Dépenses décidées  par  Ic Comité central  63 156.97 100 0(X).- 29 940.75  
lchange  de  programmes avec l'etranger  11 282.95 12000.- 7132.35  
Frais  divers  de  programme  770.-  3000.-  200.- 
I 	ri IflJ  fit  )flS 	lC 1'ciploreur  a  l'AVS -  300.-  -  

1  i•ais 	h 	ii corieIr  311 589.35 448 600.- 680 018.67  

'\ssembIc intraIc  20 822.55  28000.-  28 733.40  
::omite central  46 019.10  46100.-  44 010.15  
n rn miSSiofls  du  Comité central  10315.35 9800.- 19 769.10  
onlérences  des  directeurs  2955.15 5200.- 3075.05  

H)nImissions  des  programmes  18 716.75  17000.-  16 514.25  
\utres commissions  7839.25 10500.-  8 866.05  
Organes de la  Caisse-pension  13946.85  12100.-  Ii  768.60  
Union  curopécnne  de  radiodiffusion  45 196.35 54000.- 51) 772.20  
ontributions  de  Ja  société  a Ja  Caisse-pcnsion  124 733.05  228000.- 460276._2  

Nouveau  hâtimcnt  de la  SSR  18 687.90  35000.-  34 313.55  
.\utrc 	frais dc Ia sociét  2357.05 2900.-  1920.32  

I  .cs \ crcl1tcuts  annuds A la  Icscrvc dCXf)IOltdti()fl fl Uil C011ipris  

(1958: Fr. 400 000.-; 1959:  fr. 500  000.-; voir compte  de pertcs 
ct profits). 
Voir compte  de pertes  et profits: Rèscrvc pour mesures  de con- 
s1idatiun de  Ja (:s-pü-. 



Direction generale 

(. mpte 	 Budget 	 Conipte 
1958 	 1959 	 1959  

Dpenses  de  Ia direction générak  890 831.58  1040560.-  928 443.73  

l:.rais  de  personnel  636 893.90 744 560.-  t1i 6'? 0  56.8()  

Traitenients  et  prestations sociales  595 440.40  697960.- 025 324.I  
Autres frais  de  personnel  41 453.50  46600.-  4 	5.2.---- 

.?Y) 	9  Frau «niraux d'expioitation  253 937.68  296000.-  

Frais adrninistratifs  93877.35 93800.- 78 656.21  
Frais d'cntretien  divers  3551.60 7000, 3580.14  
Materiel  42 899.97  51700.--  42 208.65  
Assurances, taxes  et  droits  731.15 1 0(X).- 689.6 1 '  
Loyers  et  frais  67 019.26  67900.--- 66 313.33  
Amortissements  19213.45 24600.- 20 504.9))  
DCpenses  du  service d'inforrnation SSR  26 644.90  50000.- 49434.10  

J.xcéden/  des  rece//es  du  comple d'exp/oi/ation  630 965.21  500000.-- ./OJ L20.44  
(Report au  compte  de  pertes  et  profits)  

Total des  recettes d'exploitation  3 672 944.26  3956460.-   3 987 036.14 

Part  de  la  direction génCrale  au  produit  de  la taxe  de  
COflCCSS1Ofl  3 626.600.-  3956460.-  3956460.- 

IntCréts sur avoirs  en  banciuc  34 159.41  -  26 168.24  
InlCrCts sur préts  4728.75  -  1723.20  
Autres rcccttes d'cxploitation  7456.10  -  2 684.70  



Direction générale 

Compte  de  pertes  et  profits 
()rnptc 	Budget 	 Compte  

1958 	 1959 	 1959  

Recettes  1 290 754.54  614000,  1  5)U3,14.93  

1nRrcts sur ritres  54 712.70  40000.-  67 552.65  
Produit sur ventes  de  valcurs d'ëtablisscment  838.-  --  1962.50 
Prélèvemcnt sur  des  reserves - 

 370000.- 	1  

Contributions  de  journaux, etc.  10643.- 8000.-  10978.25  
Autres recettes  77459.56 66 000.-  65 088. 15  
Solde  actifà fin  1957,  resp.  a  fin  1958 9817.07  --  H)  k86.24 

Evédei;/ des  rece//es  du  comple d'exp/oi/a/ion  1137284.21  500000.- 10  /  7 S ,  7.14  

614 000. 

49000.- 
500  000._2 

65000-- 5001).- 

Dépenses 

Arnortissements cxtraordinatres 
Autrcs charges extraordinaires  
Reserve  d'exploitation SSR 
Versement  au  fonds  de  compensation pour pertes sur 

cours  de titres  en  portefeuille 
Versement  au  fonds  de reserve special  du CC 
Reserve  pour mesurcs  de consolidation  de Ja  Caisse-

pension  
Reserve  destinCc aux sociCtCs  regionales  avec studio 

(\ rCpartir  en 1959)  

Vo/di ie/if  1958,  resp. 1M  

1 290 754.54 

3549.30  

778134.- 

128185.- 

270  000.-' 

100 000.- 1 

10886.24 1  

1 I  511344.93  

13.l3 

I 126 556.7))' 

650()().- -  

352 085.08  

Utilisation  du  solde actif scion dcision  de la  28e  Assembléc 
gé néra Ic. 
Prcscritc  par  i'Autorité  de  surveillance.  
Fr. 500000.-  scIon budget  1959,  plus fr. 626  556.70,  part supple-
iiciitairc  au  produit  de la  taxc dc  c  ncessiun  de  l'annCc prCcC-

dLtltc  (cl n  prescript ion  de  I'Auti rité  de  surveillance). 
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Bilan  au 31  décenibre  1959  

Actif 

Caisse 
Petite Caisse 
Cheques postaux 
Banques 
Débiteurs 
Actif transitoire 
Titres 
Préts  et  avances 
Compte d'établisserncnt:  
Terrain,  hãtiment 
Mobilier 
Amortissernent effectué 

Machines, appareils techniques  et  d'cnregistrement 
Arnortissement effectué 

Installations 
Amortissement eflctué 

Voiture  de  reportage Soc 
A rnortissernent cffcctué 

Bibliothèque 
Amortisse rnent effectué  

NI  atériel  de  bureau 
Arnortissement cffectué 

(ornptc  de  ConStrUCtion  

Fr. 	4459.65  
Fr. 	350.— 
Fr. 	64234.44 
Fr. 2 045 509.24 
Fr. 	50721.70 
Fr. 	19 397.90 
Fr. 2 175 703.— 
Fr. 	49 508.75 

Fr. 923 375.— 
Fr. 212 690.90 
Fr. 133 446.65 	Fr.  79  244.25  

Fl.  J1  OJ.UJ  

Fr. 25852.30 	Fr. 6020.75  

rr.  Zky 4v/-.-  

Fr.  19 699.30 	Fr. 	502.70  

irr. 	13  UL.OU  

Fr. 13201.60 	Fr. 	1.- 

yr. 	10  u'+..o  
Fr. 16503.38 	Fr.  

yr.  100 013.0W 

Fr. 113 576.95 	Fr. 73 038.65 	Fr. 1 082 183.35 

Fr. 	94425.40 
Fr.. 
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Bilan  au 31  décenibre  1959  

Passif 

Créancicrs 	 Fr. 	32 585.45 
Passif transitoire 	 Fr. 	65 658.40 
Fonds  de  disposition  des soclétés regionales  et  du SOC: 

Radio Zurich 	Fr. 85 490.95 
Radio Berne 	Fr. 15 990.90 
Radio Bale 	Fr. 8 824.25 
Radio Lugano Fr.  148000, 
SOC 	 Fr. 87 378.95 	Fr. 345 685.05 

F()11(1s dc reserve ceniral prescrit  par Ja concession Fr. 500 000.— 
Fonds  de reserve special  a Ja disposition du Comité central Fr. 231 476.15 
1'()nds  de construction Fr.  800000.— 
R6serve pour mesures de consolidation de  Ja Caisse-pension Fr. 59 468.90 
Reserve d'cxpioitation SSR Fr. 2 974 690.70 
Reserve d'exploitation pour buts spéciaux (téléd.ifTusion) Fr. 96 658.7() 
Fonds  de compensation pour pertes sur cours  de titres en portefeullie Fr. 128 185.-- 
So]de actif dc  Ja SSR Fr. 352 085.08 

Fr. 5 586 493.43 
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Compte  du Service  suisse  des  ondes courtes 

Compte d'exploitation 	
(mptc 	Budget 	 COMPI  e 

1958 	 1959 	 1959 

Total des  dépenses d'exploitation  981 639.50 1 065 540.  1068  560.70'  

P'rais  de  persrneI 561 605.80  645 220.-  621 381.55 

Traiternents  et prestations sociales 542 329.10  623670.-  398 002.71) 
;\utres frais  de  personnel  19 276.70 21 550.- 23 378.85 

Frais généraux d'exploitation  173435.26  182420.-  181911.70  

Frais administratifs  36 668.20  42600.-  39 172.70  
Frais d'entretien  divers 15 (186.35  15000.-  17 445.75 
Materiel  65 887.85  66900.-  63 382.50 
Assurances  2494.20  2 700.---  3871.60  
Lovers  34631.15 39000.- 41936.75 
\mortisscments  18 667.51  16220.-  16 11)2.4(1 

246 970.62 Frais directs dc programme  223 211.67  237900.-  

Honoraires  et frais 194 174.75  200100.-  211 928.95 
Prestations sociales  en  faveur des collaborateurs 16 382.65  19100.-  16 843.1)) 
Autres frais directs  de programme 12654.27 18700.- 18 	198.57  

i;.\iedeut ties rece//es  du  c(mlple d'expiojitiiioii  23 386.77  - /'  296. s 5 
(Report au compte de pertes et profits) 

Total des  recettes d'exploitation  981 639.50  10655-10. 	 -  1 068 560.70 

Part du Service suisse des ondes courtes au produit  de  
la  taxe  de  concession  973400.-  1 065 540.- 1 	1)65 54)). 

1\Ilocation supplémentaire sur Ic produit  de  Ja taxe  de  
concession - - 

Autres recettes d'exploitation  8 149.50 -  2 	1 0. - i  

Recettes provenant  de  ventes  90.- -  211.  

Lxcédent  des  rccettes d'exploitation inclus.  
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sur 	cfltes d c 	ilcurs d'établisscinent  
nein  sur  des  reserves (fonds  de  disposition) 
ecettes  

des  n'crttis  du  (oil/p/c (i'exp/o//a/mn  

24661.42 

1060.—  
— 

214.65  

23 386.77  

—  

- 

- 

-  

18592.18  

60.---

235.3 

18 296.83 

24661.42  -  18592.18  

sernents extraordinaires  1470.20  - 

nt  du  soMe actif  au  fonds  de  disposition  23 191.22  -  18 592.18 

Rccet tes  

1  r&1èver, 
\utres  x  

/ 

Dépczisc 

;\ iortis 

\cr.Scnl&  

Service  suisse  des  ondes courtes 

Conipte de  pertes  et  profits 	
( mptc 	 Budgc 	 (. mptc  

1958 	 1959 	 1959  
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Conipte  du  service  des  progranitzies  de  la  Télédifilision 

Compte d'exploitation 
(. nptc 	 Budget 	 (.f)lll [ ) TC  

1958 	 1959 	 195 1) 

Total des  dépenses d'exploitation  269  1".-L 291000.- 1  294529.- 1  

1 r is  de personnel 	 .  99 152.15  117740.-  114659.35 

97 315.25  115640.-  1 1 1 993.3u rruteinents  er prestatins sociales 
Autres frais dc personnel  I 836.90 2 100.---- 2 66005 

17 559.05 Frais gthiéraux d'exploitation  28 533.40 27 960.- 

5526.35  13 400.- 8 353.85 Frais adrninistratifs  
Frais d'entrctien  divers  174.2" )  600.- 129.10 
Materiel 	 .  831.60  3150.--  1992.   
Assurances  26.60 50.- 26..' 
Loyers  7 107.25  7760.-  7 057.51 1  
Amortissements  14 867.35  3000.-  - 

Frais directs  de  progranlmc  86 860.55 108 500.- 120 295.80 

1-lonoraires et  frais  86 184.80  108500.-  120 295.SM 
ImprCvus  675.75 - 

Lixcéde,,t  des  reeetIes  du co/I/pie d'exploifation 54 643.90 36 800.- /J 0 /./•i 1 

(Report au cornpte de pertes et profits) 

294 529.- Total des  recettes d'exploitation  269190.-  291 000.- 

Part au produit  de  la taxe de concession TD  263150.- 285000.-  288 52). 
Indemnité  de redaction  de  Ringier & Cie pour  la 

tClCdiffusion  6000.- 6000.-  6 
Rcccttes provenant  de  ventes  40.- 

Excédent  des  rccettc 	d'cxploitation inclus. 



Service des  programmes  de  la  Télédiffusion 

Compte  de  pertes  et  profits 	
Comptc 	Budget 	Comptc  

1958 	 1959 	 1959  

Recettes  

I\iede/Ii  des  ieee//es  du  co/i/pie d'expJoi/ithm  

54 643.90 

54 643.90 

36 800.— 

36800.—  

42 014.80  

42014.80 1  

Dépenscs  54 643.90  36800.—  42 014.8()  

Versemcnt  a  Ia reserve d'cxploitation pour buts 
spCciaux  54 643.90 36 800.— 42 014.80  

Apris  dc(ILIMIM du 	tui 	nt  ui 	hudgctc dc  Fr. 36  900.--,. lcx- 

ccdut 	lc 	iuccttc' 	v 	1v. 	214 80.  



Con-ipte  des  studios  

A.  Coinptc d'exploitation 

Zurich  

Total des  charges d'exploitation  3 543 672.22 2 451 799.80  

Sociétés-rne,i,bres sans studios - - 

Charges d'exp/oilation  des  studios  3 543 672.22 2 451 799.80  

Frais  de  personnel  1094999.35  1229056.-- 

1 066 548.15 1 193 456.1E  Traitements  et  prestations sociaks pour Ic personnel  
Autres frais  de  personnel  28 451.20 35 599.85  

Frais généraux d'exploitation  346 176.01 408 247.72  

11 972.70 16 835.45  Frais  de la  société  
Frais administratils  45 022.38 50 047.65  
Frais d'entrctien  48831.17 47 561.90  
Materiel  1 1 2 528.72 82 947.15  
Assurances  •10 676.35  8293.95  
Loyers  et  intért:s  du  capital  38 579.84 147 125.32  
A rnortissetnents  78 564.85 55 436.3(  

Frais directs  de programme  2 102 496.86 814 496.()8  

889 283.30  727831 '71 
 Honoraires  et  irais  

Prestations sociales  en  faveur  des  coliaborateurs  et des  artistes  18 194.90 10  851.0
- 

 frais directs  de  programme  45 733.50 53 813.34 
Divers  -  264 1.-  
Orchestre radiophonique  1112 185.15  -  

Chur  radiophonique  37100.01 19 358.9v  
Excédent duproduit  du  compte d'expioiiatiou - - 

Produit  de  l'exploitation  total 3543672.22 2 4,51 799.80  

Sociétés-me,,ibres sails studios - 

Prod,,it d'exploitation  des  studios  3543 672.22 245/  7!)9.  So  
Taxe  de  concession: attributions ordmaires  3508295.-  2 419 646.  
Taxe de  concession: attributions supplémentaires  14833.- 14833.  
Intéréts sur avoirs  en banque 2241.79 3 117.32  
Loyers  7730.- 5888.45  
Recettes provenant  de  droits d'entrée -  5 855.75  
Recettes provenant  de  ventes - 

Recettes provenant  de  communications  au  micro  1 14(1).- 1 	I2(. 	 - 

Autres produits d'exploitation  3947.60  
Excédent  des  charges  du  comple d'expioitarion  5484.83  1 32$. 

(Report au  compte  des  profits  et  pertes) 



Rerumunster 	 Sottens 	Monte  Cencri 	Total  dcs charges  Lausanne  I3àk total 	 total 	Lugano 	d  'exploitat ion  

2 843 406.37 8 941 178.39 3 040 256.27 3 495 346.55  

. 	 - 

 6535602.82  4 447 767.50 19 924 548.71  

102300.-- - - -- - - 
 102300.-- 

I  X43 406.37 8 838 878.39 3 040 256.27 3 495 346.55 6 535 602.82 4 447 767.50  19 822 248.71  

1 082 025.70 3 406 081.05 1 031 837.20 1 055 878.05 2 087 715.25 1 112 015.80  6605812.10  

1 051 894.60 3311 898.90  1006469.15 1037237.15  2043706.30  1083436.95  6439042.15 
30 131.1() 94 182.15 25 368.05 18 640.90 44 008.95 28 578.85 166 769.95 

494374.55 1248798.28 462649.32 531361.36 994010.68 286527.96 2529336.92 

11)186.---  47 994.15 19 454.1() 11 239.30 30 693.40 13 964.30 92 651.85 
61 311.8() 156 381.83 75 514.15 69 856.33 145 370.48 45 384.81 347 137.12 
42943.-  139 336.07 39 681.95 39 746.81 79 428.76 32 380.15 251 144.98 

115  979.13  31145-5.-  109 866.88 135 599.10 245 465.98 123 805.55 680 726.53  
19 898.60  38 868.90 13 844.65 13 491.95 27 336.60  7950.65  74 156.15 
()4 228.57 279 933.73 95 777.44 121 067.63 216 845.07 42 702.40 539 481.20 

140 827.45 274 828.6(1 108 510.15 140 360.24 248 870.39 20 340.10 544 ()39.09 

I  113495.86  4 030.488.80 1 541 250.41 1 865 421.75 3 406 672.16 2 411 912.35 9 849 073.31 

()'7 3817.97  2 290 933.06 1 163 102.35 1 020 650.85 2 183 753.20 1 327 487.48 5 802 173.74 
L' )  701.75 42 747.70 70 316.20 46 383.30 116 699.50 60 207.90 219 655.10  
()()  824.35 169 371.19 117 351.35 143 682.55 261 033.90 107 728.97 538 134.06  
-  2641.-  - - -  2641.- 

.() 	151.19 1468336.94 190480.51 654705.05 845185.56 745507.41  3 059 029.91  
56458.91  - - -  170980.59 227439.50 

1 	1 0.26 /53 510.26  451934  42 685.39 47 204. 73 637 31 1.39  838026.3S  

2 843 11)6.37 8 941 178.39 3 040 256.27 3 495 346.55 6 535 602.82 4 447 767.50 19 924548 .71 

102300.-  - - - 
 102300. -  

2843 40637 8838 878.39 3040256.27 3495346.55 6535602.82 4447767.50 15)822248.71 

2818846.-  8746787.-  3016316.--- 3470065.- 6486381.- 4422 532.--  19655700.- 

14  834.- 44500.-  16500.- 16500.- 33000.--  22 500.--  100000.- 

 672.92 8032.03  5319.07 3802.65  9 121.72 3.50 17 157.25 
")640.-  16 258.45 650.-  2942.50 3592.50  --  19 850.95 
I 26.3 7 112.05  -- -  2 482.- 9594.05 

10.50  --  196.40 196.40  -  206.90 
750.- 3010.- 1471.20 1840.- 3311.20 250.- 6571.20 

2407.15 6354.75  --- -- -- -  6354.75  
6813.61  - - - ---  6813.61  



53 306.98 

1239.23  
382.50 
125.40 
34.85 

5000.— 
20  000.- 
21 500.- 
5 025.- 

29293.05 

1086.95  
6 127.90 

92.7v  

21 500.-50o. 
163.5U 

24 511.50 
280.30 

8650.— 

4  453.30 
87.50 

5484.83 

9839.55 

1 O0(1 

13  126.TU  

3047.45  

1328. 78  

10 790.12  

Compte  des studios 

B.  Compte  de  resultats 

Zurich 	Berne 

Produits 

Produits extraordinaires  total 

Solde actif reporte 1958 
Intéréts sur titres 
Dividcndcs 
Gains sur les cours  des changes, divers 
BCnéfices sur ventes d'installations 
Prélèvements sur les reserves 
Recettes extraordinaires (contributions) 
Autres recettes 
Couverture  d 'amortisse rnents extraordinaires 

Excldent  du  produit  du  comple d'exp/oitation 

Solde  pii.csi[  au  31  (llce//ibre  19 59 

Charges 

Charges extraordinaires  total 

Solde passif reporte  1958  
Arnortissernents extraordinaires 
Frais extraordinaires  de  representation 
Pertes sur débitcurs 
:\utres charges cxtraordinaircs 
Radioprogramma  Lugano 
Frais  de construction et d'installations 
Impôts sur le capital et les revenus 

Lxcldenis  des  charges  du  compte  d  'exploitation  

Solde  airfifew  31  décembre  1959 

53 306.98 
	

29 293.05 



l3er iiunsrcr 	 Sortcns 	\E ntc (clleri 	1 taI des charics 
Bt1c 	 Lausanne 	Genevc total 	 total 	 Lugano 	d exploitation 

205 700.91  288300-94  54 521.03 82 591.80 137 112.83 662 507.95 1 087 921.72 

4116.90 6443,08 102.64 2351.03 2453.67 2971.91 11868.66  
-  6510.40  86.30 90.- 176.30  2328.- 9014.70  

188,95 314.35  -  5.60 5.60  -  319.95  
127.55 1.15 1.15  -  128.70 

3070.- 8390.-  880.- 500.- 1 380.- 300.-  10070.--- 

20000.-  - - - -  20000.- 

21  500.-  64500.- 46000.-  21 709.58 67 709.58  1500.-  133  709. 58  

6672.55  11 863.05  -  94.70 94.70 17 646.65 29 604.40 

16 642.25 16 642.25  2932.75 15154-35  18 087.10 450.- 35 179.35 

153510.26 153510.26 4519.34 42685.39 47204.73 637311.39 838026.38 

205 700.91 288 300.94 54521.03 82 591.80 137 112.83 662 507.95 1 087 921.72 

113 642.25 139 153.75 33 174.05 20000.- 53 174.05 450.- 192 777.80 

38.15 318.45  -  50.- 50.-  -  368.45  
- -  527.45 527.45  -  527.45 

81 753.90 103 530.60  16340.-  20999.15 37339.15 605 798.50 746 668.25  
-- - - 

-  29 735.50 29 735.50  

--  4453.30 - 
 35000.- 35000.-  16 378.05 55 831.35 

2 153.50  5288.45 4857.10 -  4857.10 --  11) 145.55 

6813.61  - - - -  6813.61 

8 113.11 28 742.78 149.88 6015.20  6165.08  10 145.90 45053.76 
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Bilans  des  studios  au 31  décembre  1959  

Zurich 	Berne 	Bfk 	Lausanne 	GCnVC 	Lugano  

Actif  1266806.75  3 254 204.57 3 085 525.06 2 868 209.87 2 880 547.55  19S8725.03  15 314018.83 

1. I.  a1eirs d'exp/oi/atio,:  /74 970.45 446 269.12 296 1 1 8.01 262 356.07 148 355.42 176 664.18 1 5)4 T 	' . J:  

Caisse  6085.25 24446.35 98707.48 5991.43 7264.27 14410.16 156904.94  
Comptc dc cheque postal  42 248.65 83 873.22 6700.70  148 340.33 28 108.90 38 263.27 347 535.07  
Banqucs  71 324.50 152653.50 157569.48 99055.11 18.25 818.50 481 439.34  
Titres  9300.-  140 320.90  -  1 160.- 979.10 80000.-  231760.  
I)6hitcurs  25 932.35 24 975.15 13 140.35  7809.20  98 835.70 43 172.25 213  
Actittransitoire  20079.70 20000.-- 20000.-  - -  13 149.20  - -  7 3  22. 1 )II  

2. 1 'a/eursi,n,iiohilisées  1024048.40  2724510.05  2606344.70 2605853.80 268 1  112.34 1  782 060.8  5 I 	1 2  
( va/elir conipt.)  

Terrains,  Bâtimcnts  788270.- 2619340.- 2248928.88 2439610.10 2324464.36  1720985.50  12141  
Autres etablissements  235 778.40  10-5170.05  357 415.82 166 243.70 356 647.98 61 075.35  1282331.30  

3. Co,,,jiks d'ordre  67 787.90 83 425.40 183 062.35  -  51079.79  -  3 5 .4-I 

4. .c,!i!t' pis.'/  

Passif  1 266 806.75 3 254 204.57 3 085 525.06 2 868 209.87 2 880 547.55 1 958 725.03 15 3 I 1018.83 

1. FondséIra,ie'rs  385069.3() 2635517.07 2 i95761.82 2756 152.76 27379 1 .56  1746 979. 1 -3  I  

Banqucs .- -.  -. -  67210.53  -  67210.53 
Crancicrs  45 809.95 90 517.07 40 324.55 194 818.65 175 188.22 2879.13 549 537.57 
I  1vpoth6 ucs, emprunts  830000--  2 545 000,-- 2 555 437.27 2 561 334.11 2495 516.81  1744- 100.-  12731 388.U)  
Pissii transit.ire  9259.35  - - . 	 -- -  9 259.35 

2. Capital propre  304 1/0.--- 524471.98 298 .587. 8  1/! 907.23 85537.-  201600.-  1 526  2 1L»' 

Capital social  200000.- 187760.-- 118700.- 50000.-  168100.  -  724560. 
Fonds  dc rtscrve  91500.- -  41994. 	 -  34 843.50 33500.-- 201 837.511  
Prrvisi )ns  12610.-  294 717.98 145 044.28 111 907.23  35537. -.  5)  816.49  

3. C'onip/c.cd'ordre  67787.90 83425.40 183062.35  -  51079.79  -- yc  "c. 

4. Solde  adif  9839.55  10790.12 S/11.11 1 49.83 601 5.20 10145.90  -/  i u'  



36 797 363 

944 845.27 

356 270.25 

244 175.58 

842764.- 42764.- 

35 610 3 -16.80 35610316.80 

886 838.96 

381 354.15 

157 820.39 

Conipte  du  service radio  PTT 

1958  

39185418.10 I  37 036 330.30  Produit 

Produit brut  des droits  de  concession radiorCceptricc (inclus droits  
d 'autcurs) 

A utres droits (droits d'cnregistreinent, de perception,  de  concession pour 
stations radioémettrices, estampilles bleues) 

Remboursements  de frais par tiers (travaux pour Je comptc de tiers, droits 
pour le contrôle des installations réceptrices) 

Recettes  administratives (amendes pour violation  de la  regale, frais d'ins-
truction, listes d'adresses, \rente d'imprimCs  et de maculature) 

Prélèvement sur reserves pour Ja couverture  de  deficits nets 
('clon decision  du Conseil fédéral du 30. 5. 1958) 

Charges 

Personnel 

Traitements, salaires  et allocations 
:\utres charges  de  personnel (assurances  du personnel, restitution  de  

débours, prestations spCciales,  uniformes, etc.) 

	

39 1185 418.10 
	

37 036 330.30 

	

5079046.60 
	

4 403 573.07 

	

3 875 723.10 
	

3686 143.42 

	

1 203 323.50 I 	717 429.65 

Locaiix  450 273.75 401 691.82  

Location, entretien, aménagement  281 273.75 203 691.82 
Amortissement  des bâtiments  169000.- 198000.- 

Inslallalions  d'exploi/ation  4 540 701.80 4 048 227.18  

Fntretien  844 868.73 607 024.14 
Demo li tion  et transformation 80 613.42 41 316.72 
Diverses charges d'exploitation 103 313.34 97 179.05 
Redevancc pour utilisation  du réseau des lignes du téléphone  448627.- 448627.- 

Courant  industriel  435 279.31 561 080.27 
.\mortissement  des installations techniques  2628000.-  2293000.- 

Transports 	 247506.15 	286 888.50  

Marières consommables, vChicules,  automobiles, bicyclettes, frais  de  trans- 
pert  du materiel technique 	 106 506.15 	133 888.50 

:\mortissement  des véhicules 	 141000.- 	153000.- 
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Compte  du service radio PTT 

Papier ct impression 
Taxes postales 
Diverses charges d'administration (mobilier, materiel  de bureau, 

insertions, etc.) 
Amortissement  du mobilier  et  des outils 
intCréts  de capitaux  et assurance 
Part du service radio  a diverses charges generates 
Bonification  au service de télCdiffusion pour des prestations en faveur du 

service radio 

1959 

2454 S 68.05 

124 871.15 
18.5000.— 

128498.70  
134000.— 
373  919.95 
176 911.25 

1 331 667.- 

2 171  12SO  

116447.75 
175000. 

92 623.91 
106000.— 
310  156.65 
147 41(1.49 

1 223 487 

26413 021.15 

25 106 752.85 

880 573.20 

7000.— 
50  01)0.- 

290 000.- 

78 695.70 

/?te'e'!te.r (/!  1 1 1 1/1 

Part dc  la SSR  '.ILlx droits de  coflcCSsi()fl radioréceptrice 
Redevance pour droits d'auteurs  (Fr. 9.50 par concession  Il a):  
d •) au profit  de la SociCté suisse  des auteurs (Suisa) 
ii)  au profit  de  la Société des auteurs  et compositeurs dramatkues,  Paris, 

Comité Genèvc 
\Tcrsement  au fonds commun PTT/SSR  de dCparasitage 
Versement  a Ja sociCté Pro Radio-TClCvision (part aux droits  de concession  

des concessions d'installareurs) 
Versement  a  RCdiffusion SA et Radibus AG (provision pour la perception, 

de icurs abonnCs,  des taxes  de concession radioréceptrice)  
Provision pour Ia radiodiffusion (scIon arrété du Conseil fCcléral du 

13 septembre 1 1 5) 

-)i,724  (523,9) 

23713 556.7( )  

517 254.10 

7001). - 

81 893.15 

1 085 119.0 8  

Immobilisations  des PTT  pour  Je  service radio 

1tat  des imrnobilisauons au debut  de I'année 
:\ uginentation 
1)iminution  

53 914 289,82 
4 139 102.94 

-  1 139 916.90  

56913475.86 

50 410 245.56 
3 597 984.2 

- -  93 940, 
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(oitipte thi servne ra(1ic) P'L"T  

1959 	 1958 

Etat des  am)rtjssemcnts  au  debut  de  I'arrnCc 	 42 353 883.75 	39 692 419.15  
(hargcs d'arnortisscment 	 3072000.— 	2 750000.- 
Prélèverncnt stir Ic compte d'arnortisscment 	 -904859.35 	-  88 535.40 

/;/i/ des  Imor/icseme/J/,c la fin de  /'a,rnée 	 44 521 024.40 	42 353 883.75  

i/e,tr iimp/tib/e 	Ia  /in  de /'mme  12 392 451.46  1150'0  406.07  

Trnrneubles  2 415 359.77 2 272 797.37  
Installations d'cxploitation  9 372 769.89  8562037.— 
Biens  meuhles  603 821.80 725 071.70  
Participations  500.— 500.— 

Pro  nwmoria  

I .c  l)Idfl  1("S  Pit iu 31  kccmbre  1 	at tfil)UC  i  la  radiodiflusion ics  pro- 
\' is ions suivantes: 

Risen'es  de  cr/se  

Fonds de  déparasitage  de  la  radio 	 1  445000.— 
Provisions  pour ac(iuisition dc materiel 	 1  200000.— 

Rt'So-res  »oItr Li ruJio 	 4 203 565.62  
(\ Ia disposition  du  Conscil fCdCral, conf.  a  I'AR  du 13. 9. 1955)  

/ iaidc CO11f//llP1  de  déparasitage  P  TT/SSR pour l'amé/ioraiion tie Ia reception  
Je' la  ra(/,ei 	 1 297 110.65 
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Compte  du Service des programmes de la télévision 

Conipte d'exploitation 	 1)u p. sup l. 
Budget 	Compte 	mi,  par  rapp  

1959 	 1959 	 1.11951) 

Charges d'exploitation  8000000.-  8 095 878.63 - f 	95 878.63 

Frais  de personnel  2 956 198.- 2 894 583.70 ± 	61 614.3t) 

2701948.-  2 619 41 1.20 ± 	82536-80 'rraitenicnts  et prestations sociales pour le personnel  
Autres frais  de personnel  254 250.- 275 172.50 + 	20 922.50 

Frais généraux d'exploitation  1725600.-  1 649 007.15 -- 	76 592.85 

123400.--  147 715.38 -f-- 	2431-51.38 Frais administratifs  
l?rais  d'entretien  537500.-  471 631.25 ± 	65 868.75 
Materiel  307200.--  277 573.62 ± 	29 626.38 
Assurances  53500.-- 44 139.40 ± 	9 360.60 
Loyers  et intéréts  du capital  243000.-  214 208.70 ± 	28 791.30 
Arnortissements  347000.--  318 188.80 ± 	28 811.20 
.Acc1uisitions  1 14 000.-  175550.- ( 	I 	35 	1 . - 

Frais directs  de programme  3318202.-  3 552 287.78 -1-  234 085.78 

1972802.-  1 780 984.33 : 	191 	817.67 ilonoraires  et frais  
Prestation sociales  en faveur des collaborateurs et des 

artistes  50 400.- 49 832.60 - 	567.40 
Autres frais  de programme  I  295000.-  1 72i 470.85 --  426 470.3 

Excédeni  des  recetles - -- 
(Report au compte  de resultats) 

Produit  de  l'exploitation  total 8000000.-  8 095 878.63 ±  95 878.63 

Part du produit des taxes  de concession  3 430  000.-- 3 430 000.- - 
Participation dc I'Association  des Cditeurs de journaux  2000000.-  2000000.- 
Attributions supplCmentaires 
IntérCts sur avoirs  en  banque -  3467.95  -f- 	3 467.93 
Recettes provenant  de droits d'entrCe -  8298.45  -H 	8 298.43 
Remboursements sur productions (programme) -  27 700.85 2 	70fl.5 

Recettes provenant  de conversations téléphoniques 
privCcs -  1388.30  1 38$.3 

Produit net  de ventes de f1ms (programme) -  20 273.05 -1- 	20 273.05 
Produit net  de ventes  de  films (tCléjournal) -  5313.70  5313.70 

I:xcédent dii compte d'exp/oitation  2570000.-  2 599436.3.3 29 436.3 
(Report au compte  de resultats)  
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Conipte  du Service des  progranirnes  de la  télévision 

Com,te  de  resultats 	 I)cp.  suppl.  t U

13u(Iget 	 Cmipte 	inf.  par raprt 
1959 	 1959 	 a 195i  

Charges extraordinaires  (total) 

1dc  P'1 	rcp(>rlc 
Arnortissements extraordinares  
Pertes sur débiteurs 
:\utres charges extraordinaircs 
Intéréts sur prét  1959  de la Confédération 

(/11  c'imple 	/ 'e:.-p/oifii/i/I  

2 570 000.— 

- 
-  
-  

2570000.— 

5 200 791.50 

2496 743.57 
215.— 
-- 

6.50 
104 390.1 0  

 2 599 436.33 

+2 630 791.50  

1-2 496 743.57 
+ 	215.— 

- 
-- 	6.50 
4- 	104 390.1() 

1- 	29 436.33  

Produits extraordinaires  (total)  2570000,  5 200 791.50 4-  2 630 791.50 

Solde actif reporte 
Bénéfice sur ventes d'installations -  2503.20  1- 	2503.20 
Couverture d'amortissements extraordinaires -  142.— -4- 	142.- 
Autres recettes extraordinaircs -  22419.55 -4-- 	22419.55 
Ixcédent  du produit clii compte d'exploitation - - - 
ui/Je pissiJ  31. 12. 1958, 1959  2570000.—  5 175 726.75 --1-2  605 726.75 
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Service  snisse  de  télévision 

B ilan  au 31  décembre  1959  
Bilan  au 	Bilan  au 

31 d&. 1958 	31 dec. 195 1., 

Actif  3 218 014.14 7 514 333.68  

Mouiieniets defond.c  259916.11  159 646.73  

Caisse principale  8 71 1.01 10 482.05  
Pctitcs caisses (timhrcs)  429.25 234.55  
(rnptc  de  ch&jue postal  31 678.70 131 226.73  
Banque  219097.15 1703.4u  

/)ébiteurs  ei  Coiiiptes d'ardre  92 943.95 1 309 460. 34  

Direction génraIe  de  la  SSR  323.65  
ivances courantes  de  frais  3569.-  9 344.2(  
Sociétés étrangères  de  'rv -  115 152.83  
Autres débiteurs  55 042.27 61 121.65  
Mouvements  internes des  comptes courants (Suisse romande)  26 484.38 1 089 239.7))  
Compte d'ordre taxes lignes video -  91 491.96  
Actif transitoire  7524.65 33 110.- 

.1latlriel  2382-2.16  2') S 	'(, 

Materiel  de film 21 858.51 20 853.76 
Bandes  d'enregistremcnt  1963.65 9022.0(1  

Immohi/isations / Pa/eur compiah/e  344 588.35 9 (23. 5()  

Mohilier  et  appareils  de  bureau  87 292.40 94  230.  
Materiel technique  et  outillage  117 689.05  156148.  
installations techniques  

78666.90  
105376.  

Materiel  d cclairagc 91  583. 	- 
Installations pour ic dCveloppement  des  films, studio  de  sonorisation 

(Zurich) -  157 222.-- 
Parc  de  voiturcs, atelier pour  automobiles  60939.- 68285.  
Téléviseurs  de  service, autre outillage -  74520.- 
Installations  reprises  par  les  PTT 1.- 1.  
Acquisitions pour Ic  Tessin  -  2 258.5)) 

Solde  pas.cif  (1958)  1959) 2 496 743.57 5 175 726.75 
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Service  suisse  de  télévision 

l3ilaii  .tu 	 Bihiii  au 
31 dec.  1958 	31  dCc.  1959 

Passif 

Créanciers  ei co/i/p/es d'ordre 

Direction générale  de  Ja  SSR 
Sociétés étrangères  de  TV  
Créanciers fournisseurs 
Autres créanciers 
Mouveinents  internes des  comptes courants (Suisse alernanique) 
Passif transitoire 

3218014.14 I 7514333.68 

716 677.49 I 2 043 606.93 

988.73  
- 	27682.8-1  

	

427 412.66 	508937.— 
- 	35 202.80 

	

26 484.38 	1 ( )89 239.70 

	

262 780.45 	381 555.85 

1ref.c 
	

2 501  336.65  1 	5455 720 . 75  

1mprunt  au  fonds dc deparasitage PTT 1 SSR (destine  au  uinancement 
d'installations) 

Prét  de la  ConfCdëration  (y  cornpris intéréts) 
	

2 501 336.65 I 5 205 726.75 

Rcc,y'e.c  (p  ur inst11at  i ()ns) 	 1 5  ii  
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BUDGETS 1960  



Repartition  interne des  ressources a llouées  a la  Société suisse  de  radiodilfusion  

Budget 	
Auguhcfltall(  

1960 	 1959 	par  rapport  a  1 9)  

Ressources  disponibles  25 440 000 24 880 000 56() 000  

Quotcpart verséc  par  l'adrninistration  des PTT  25440000 24780000 660 00)  

Attribution  supplémentaire prélevéc sur le solde actif  1958  - 
 100000  -- 	10000(l  

- 	500 000  I.  Misc  en  reserve - 
 500000  

Il.  Solde a  répartir  25 440 000  243800001  - 	1 060 000 

I. 1)irection généralc  3 435 (n)() 3 456 460  -- 	21 400  

2.  Scrvice suisse  des  ondes courtes  I 	1U6 5() 1 ()65 54() 4() ()6() 

3.  oR(;,  IR(;, (:RR  102300  102 300  

III.  Part des  sociétés inembres avec studio  20 796 200  19755700 1  1.040500  

19602 	19592 

100% 	100%  

Beromlms/(r 	 44,5 0 k) 	44,5 0/)  9254 309 8  79128"  40  022  

Zurich  3 721 703 3 523 128 198 575  

13crnc  2 574 203 2 434 479 139 724  

B:Ilc  2 958 403 2 833 680 1-14 	23  

Vo/tetis 	 33,0% 	33,0% 6 862 746 6 519 381  .343 365  

Lausanne  3 204 498 3 032 816  - 	171 682'  

Genéve  3 658 248 3486 565 171 61  

;lIm;/ 	(em/i 	 22,5t ( , 	22,5" 4679 145 4445032  -- 	234 11  

ugano  4 679 145 4445 032 234 11  

NI 	 cuinpre 	Iattribution supplémentaire de  100 000 francs CiU - 

I 	rmément a Lt decision  de l'asscmbkc g6i&alc de la SSR  des 
:4 juilict 1959. 

\iuvclle  c1 	de repartition fixCc  par decision du IXparternent 
kitM  p(  SItS CI (ICS chcmins dc icr Ic 17 scptcrnbrc 1958. 



Budget  de  hi Société suisse  de  radiodiffusion  

Total des  dépenses d'exploitation  

Pan dc  la  direction générale  au produit dc  la  taxe  dc concession 
Part du service suisse des ondes courtes au produit de la taxe de con-

cession 
Allocations aux sociétés  regionales avec studio 
Allocations aux sociétés regionales sans studio 
Service des programmes  de  Ia télCdiffusion  

Total des  recettes d'exploitation  

Part  de  la SSR au produit  de la  taxe de concession 
Part supplCmentaire au produit  de  la taxe  de  concession  de l'annCe 

prCcCdente 
Prélèvement sur  des reserves 
Part du service des programmes de  la  télCdiffusion  au produit de  la  taxe 

de  concession 
IndemnitC  de redaction  de  Ringier & Cie pour  la télédiffusion 

Budget 
1959 

Budget 
1960 

25 071 000 25 759 500 

3956460 1 1 	3 435 000  

1 065 540  1 106  500 
19 655 700 2  20 796 200 

102300 102300 
291 000 319 500 

	

25071000 I 	25759500 

	

24 780 000 I 	25 440 000 

285 000 	313 500 

	

6000 I 	6000 

I  \  ciompi ls  lt  r(tcr  1  dexploit.ttion prcscritc  par  1'Autorit6 de  
surveillance.  
Y  compris un motuant  de  fr. 100 000.—,  décidé  par  l'AsscmblCe 
gcnéralc  des 3/4  juilkt  1959 er  pMev6 sur Ic solde actif  1958  
dc  Lt  drecti,ti e,nrk  'SR. 
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Budget de la direction generale 

Compte dexploitation  

	

Budget 	 Budget 

	

1959 	 1960 

Total des dCpenses d'exploitation 3 956 460 3 435 000 

Dépenses générales sur le  plan  suisse  2415900 1   2 426 800  

Frais  de programme 1 967 300 2050 000 

Redevance  a  Ia  SC  ISA  896 600 966 00(1)  
Redevance  au  BIEM  350 400  360000  
Industrie du  disque  219 000  219000  
Service des  informations  (ATS) 240 000 240 000  
Allocations  de  la  caisse centrale  45 000 50 000  
Radioscolaire  101 000 100 000  
Credit  a  la  disposition  du  Comité central  100 000 100 000  
Echangc  de  programmes avec l'étranger  12 000 12 000  
Frais  divers de  programme  3 000 3 000  
(ontrihutions  de  l'emploveur ? I'AVS  300  

1rais  de  Ja socié/e 448 600 

•\sscmblCc gCnCrale  28 000  
Cmité central  46 100  
Commissions  du  Cornité central  9 800  
Conferences  des  directeurs  5200  
Commissions  des  programmes  17 000  
Autres commissions  10 500 

Organes  de  la  Caisse-pension  12 100 
Union  européenne  de  radiodifTusion  54000  
Contributions  de  la  socjété  a la  Caisse-pension  228 000 
Nouveau  bâtiment  de  Ia SSR  35000  
Autres frais  de la  sociétC  2 900 

I c  versement  il la  rt.crve d'cxploitation non conipris 
ft.  500 000. 	 --). 

376 800 

30000  
46 500 
10 000 

520(.)  
22 100 
13 30!) 
12800 
60 000 

114000 
60 00)) 

2 91(0  



Direction generale  

	

Budget 	Budget 

	

1959 	 1960  

DCpenses  de  Ja direction generale 

Frais de  personnel 

Trai tements  et prestations sociales 
Aurres frais  de  personnel 

Frais administ  rat it 
Prais d'cntrcticn  divers 
Materiel 
Assurances, taxes  et droits 
Loycrs  et frais 
Amortissernents 
Credit special  du service d'information SSR 

/ ;*cdenI 

 

1040560 	1008200 

744 560 	715100  

697 960 665 100 
46 600 50 000 

296 000 293 100 

93 800 93 400 
7 000 5 000 

51 700 49 700 
1000 1000 

67 900 68 400 
24 600 25 600 
50000 50000 

des receltes  du  co//ipte d'exploi/alioi; 
	 500000 I 	-  

(Report au compte  de  pertes  et profits) 

Total des  recettes d'exploitation 	 3956460 I 	3435000 

Part dc  la  dircct  n ienraIc  JU  rrnduit dc la taxe dc c( -)ncesslon 	 3 956 460 I 	3 435 000 
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Direction generale 

Conipte dc pertcs  et  prohts 

Recet tes 

Intréts sur titres 

(untributions  de  journaux, etc. 
\utrcs rcccttec  

Budget  
1959 

614000 

40 000 
8 000 

66 000 

500000  

Budi.ct  
1960 

126 000 

50 000 
10000  
66 000 

Dépenses 
	 614000 

	
126 000 

\utres charges extraordinaires 
	 49 000 

	
61 000 

Reserve  d'exploitation SSR 
	

500 000 
\Tersement  au  fonds  de  reserve spCcial  du CC 

	
65 000 
	

65 V 
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Budget du Service stiisse  des  ondes courtes 

Cotnptc d'exploitation  

	

Budget 	Budget 

	

1959 	 196(1 

Total des  dépenses d'exploitation  I  0655-10 1 106  500  

Frais dc perstniuci  645 220 691 500  

Traitements  et  prestations sociales  623 670 665 950  
\utrcs frais  de  personnel  21 550 25550  

Frais icncraux d'exploitation  

Frais administratits  

182 420 191 300  

42600  39 100  
Frais d'entrcticn  divers  15000 16500  
Materiel  66  900  70 500  
Assurances  2700  4 000 
I  ‚overs  39 000 44 400  
All 	rt iscn  Will 16 220 16 800 

1 	directs  du  po granlllie 	 2379(-)o 	223 700  

Ilonoraires  et  frais 	 200 100 	192 500  
Prestations socialcs  en  faveur  des  collaborateurs 	 19 100 	15000  
\titrcs frais directs dc programme 	 18 700 	1621K)  

Total  des  recettes d'exploitation 	 1 065 540 	I 106 500 

Part du Service  suissc  des  ondes courtes  au  produit  de la  taxe  de  con- 

cession 	 1 065 540 	1 106 500  
A1l )C1tiOfl supphtnenta ire sur Ic produit  de  In taxe de  coflCCSSiofl 	 - 	 -- 



	

291000 1 
	

319 300' 

	

117 740 
	

109 Sb 

	

115 640 
	

1(15 21(i 

	

2 100 
	

4 •'(o 

27 960 

13400  
60(1 

3 150 
50 

7760 
3000  

I H  Ii)  

600 
5900  

51) 
6 5(1(1 

1 51)1 

Budget du Service des  programmes  de la. Télédiffusion 

Compte d'exploitation  

Total des  dépenses d'cxploitation 

Irais  de  personnel 

Traitements  et prestations sociales 
Autres frais  de  personnel 

Frais généraux d'exploitation 

Frais administratils 
Frais d'entretien  divers 
Materiel 
Assurances 
Lovers  
A mortissemen ts 

	

Bud gct 
	

I u I Lt 

	

1959 
	

196' 

Frais directs  de,  programme 	 108500 
	

131 tiu' 

Honoraires  et  frais 
	

108  50(1 
	

131000  

Lxcédeni  des  recettes dii co//pte d'exp/oitation 	 36800 
	

51440  
(Report au compte  de pertes  et profits) 

Total des  recettes d'exploitatioii 	 291 000 
	

319500 

Part au produit  de Ia  taxe  de  concession  de  La TClCdiffusion 
	

285 000 
	

313500  
Indemnité  de redaction de Ringier & Cic pour la télédiffusion 	 6 000 

	
6000  

Excderit  des rccettes d'cxploitatim inclus. 



Recettes 

Dépense 

crscnl( 

Service des  programmes  de  La  Télédiffusion 

Compte  de  pertes  et  profits 	
Budgct 	 I3udcr  

	

1959 	 1960 
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Budgets d'exploitation des studios pour 1960 

!knj rnuntcr 	 S" it I cm 	Mic (xncrI 
(mptc% 	 Zurich 	Bcrnc 	 flJc 	 Laurnnc 	(nàvc  

Total 	 10131 	Lugano 	ttxal 

A.  Compte d'exploitation  

Total des  charges d'exploitation  3 726 003 2 590 203 2 961 043 9 277 249 3 211 698 3 678 248 6 889 946 4 679 145 20 846 344  

Fraisdupersonncl  1083500 1205580 1047450 3336530 1067700 1088000 2155700 1089000 6581230  

1050000  1  1-56280  1 009 350 3 215 630 1 040 100 1 063 900 2 104 000 1 053 900 6 373 530  l'raitcmcnts CE prcstations socialcs  
Autres frais  de  personnel  33 500 49 300 38 100 120 900 27 600 24 100 51 700 35 100  20770H  

Frais génraux d'cxploitation  369 600 471 700  511350  1 352 650 475 200 568 600 1 043 800 319 700 2 716  150  

13 700 22 400 21 800 57 900 18 300  13900  32 200 15 400  105500  Frais dc  la  Société  
Frais administratifs  44 100 58 100 61 250 163 450 78 200 68 900 147 1 00 50 300 360 850  
Frais d'cntrctien  49 700 49 600 59 700 159 000 47 700 62 500  110  200 35 900 305 100  
i\r ucriJ  119900  111)0()  126000  357 800  120900 145000  265 	'()()  141  I0()  764800  
Assurances, taxes  11  200  12400 11600  35 200 16  iOU  14700  30 800 6 500 72 500  
Loyers  et  intéréts  du  capiti1  46 600  112900  95 200 254 700 96 900 92 400 189 300 50 300  494300  
Amortisscmcnts  84 400 104 400 135 800 324 600 97 100 171 200 268 300 20 200 613 100  

Frais  directs  de  progranimc  2270603 911 923  1332603  4515 129  1668798 1979648  3648446 2802695 10966270  

1 050 655 803 123 875 303 2 729 081 1 266 398 1 089 008  2355406  1 662 645 6 747 132  Flonoraires  et  frais  
Prcstations sociales Cfl favcur  des  

coiLboratcurs  et  des  artistcs  16400  13 700 15 100  4.5200  79 100 49 100 128 200 67 300 240 700  
Autres friis directs dc programme  -53100  59 100 78 200 190 400 124 800 159 240 284 040 131 500 605 940  
Orchestre radiophoniquc  1107448  -  364000 1 471 448 198 500 682 300 880 800 751 000 3 103 248  
Chaur radiophoniquc  43 000 36 000  -  79 000  - - --  190 250 269 250  
Excéd.  du  produil  du  co:pie d'e.p1.  2 300 1 000 69 640 72 940  --  42000  42 000  407 750  S2 (‚9i  

(Rep.  au  compte  d.  pertcs  et  prof.) 

Produit d'exploitation  (total) 3 726 003 2 590 203 2 961 043 9 277 249 3 211 698  36782,48  6 889 946 4 679 145 20 846 340 

Taxe  de  COflCCSSOfl : attributions 
ordinaires  3721703 2574203 2958403 9254309 3204498 3658248 6862746 4679145 20796200  

Taxe de  CC)OCCSSLOfl : attributions 
supplémcntaircs - __ - - --- - -- -- 

Intéréts sur avoirs  en  banque  1 500 1 000 2 500 2 50(1  
Loyers  2000 15000  2 640 19 640  7200 20000  27 200 46 840  
Reccttes provenailt dc VCI1tCS -- - -- __ --- -- -- -- - 
Rec. prov.  de  COfl1tUUOIC. aU micro  800 80() 800  
Autres produits d'cxploitation - - - __ -- -  

B.  Compte  de  resultats 

Produits 

Produits extraordinaires  (total) 24 200 27 500 91 140 142 840 29 500 45 000 74 500 420 050 697 390  

Intcrts sur titres  400 5 000 5 400 2 300 7 700  
l)ividendcs - -- - - - -- 
Gaiiis sur Ics cours  des  changes,  

divers  - - - - - - -- - 
1 3 6iuliccs sur vcntcs d'installations - - - - - --- -- - 
Pr&1&vcmcnts sur ks reserves - - - - 
Jtccettes extraordin;iires (conirib.)  21 500 21 500 21 500 64 500 29 500  3000  32 500  ----  97(1(10  
Autres rccettcs - - - - - --  1001(t) 011111(1 

Couverturc d'amortissements 
cxtraordinaires - - - - - - 

L.\Cedc?Jt  du  produil di  c-ompk 
d'exp/oiiaiioi  2 300  /000  69 640 72 940  -  42000  42 000 467 750 582 f  

Charges 

Charges extraordinaires  (total) 24 200 27 500 91 140 142 840 29 500 45 000 74 500 480 050 697 390  

Amortissernerits extrd( ) rdinaires -  67 000 67 000 5 000  10 000  15 000  -  82000  
Frais extraordin.  de  reprtsentati(  n  •-- --  1000  1 000  -  --  - -  1 000  
Pertes sur dbitcurs - - - - - - -- 
Autres charges extraurdiiiiircs  24 200 22 500 21 140 67 840 20 000 23 000  43000  338 850 449 690  
Radioprogramma - - -. - - -  30000  30 0()()  
Intéréts pour  la  nouvcllc Cons- 

truction, transform. - - - - -  12000 12000 110 000 122 000  
nipots stir Ic capital Ct 	es  revenus  5000 2000 7 000 4500 4500  1200  12 700  



Budget de  la  télévision pour  196()  

Conipte d'exploitation Dcp., rCSp. prod.  

	

Budget 	 Budget 	suppi.  ou  inf.  

	

1959 	 1960 	par  rapport  a 1959 

I.  Charges d'exploitation  (total) 8 000 000 8 300 000  -- 	300 000  

Frais  de  personnel  2 956 198 3 055 261 -1- 	99 063 

2 701 948  2794611  4- 	92 663 'I'raitements  et prestations sociales 
'\utres frais  de  personnel  254 250 260 650 + 	6 400 

Frais généraux d'cxploitation  I 725 600 1 705 550 - 	20 050 

Frais administratifs  123 400 132 100 -}- 	8 700 
Frais d'entretien  537 500 468 400 — 	69 100 
Materiel  307 200 285 700 — 	21 500 
Assurances, taxes  535(.-10 53000  — 	500  
Loers  et intéréts du capital  243000  284 000 41 000 
\mortisscments  347 000 380 350 33 350 
\chats  114 000 102 000 — 	12 000 

Frais directs  de  programme  3 318 202 3 539 189 220 987 

1 972 802  2057469  84 667 Honoraires  et frais 
Prestations sociales  en faveur des collaboratcurs 50 400 62 720 

- f 	12320  
Autres frais directs  de  programme  1 295 000 1 419 000 ± 	124 000 

H.  Produit d'exploitation  (total) 8 000 000 8 300 000  + 	300 000 

Quote-part du production  de  La taxe  de  concession  
(70 0 /)l 

Contribution  de  1'Association suisse  des Editeurs 
3 430 000 4 550 000  1 	120  0(H)  

de  journaux  2 000 000  2000000  - 

Lxcéden/  des  dépenses  du  con/pie d'exp/oi/aiion (solde 
pzssij)  2 570 000 1 750 000  820000  

Le produit  de  Ja taxe  de  COflCCSSU)fl  a  6të calculé dc hi maukrc 
suivantc (les rccettcs provenant  de  Ia nouvelle  taxe  étant caI 
culécs  au  pro  rata):  
85 148  concessionnaires  de  Is classe  I a Ir. 84.— fr. 6 310 000 
6 356  concessionnaircs dc Is classc II  a fr. 168.--  fr.  1 017 000 

	

'Faxes  pour ics installations réccptriccs 	it. 	2  000  
suppi.  

ii  504  ciicessionnaircs 	 fr.  7 329 000 

	

Budget 	Ir. 7 300 000 
A d -duirc  Je  produit supplémentaire hudgété  par  
rapport aux previsions contenucs dims Ic message 
du  (iitsci1 fCdCral  du 9  luillct  1957 	 fr. 	800 000  
Produit dc Is  taxe  de  ConCeSSion scion Ic message 
susmcntionné 	 fr.  6500000  
Les  PTT  rcçoivcnt Ic  30% 	 fr. 1 950 000 
I i  SSR recoil  Je 70% 	 Ir.  4550000 

(Ix  : niscil  I  léral di ot decider dc l'u ilisat ion  et  dc  Ja  répar-

lit ii  in  du  pr  d  nit su pplCmenta ire dc Is  taxe pro  vcna  n t  de  Ja  
difference  entre  Ic hudtct dc I'Administration  des PTT des 
1959  ct Ics csiiintti  115  dii lIicss:ieu tlii ( oriscil fcLkral (I ii  
9  juilkt  1957.) 
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STATISTIQUES  

RADIO ET TELEVISION  



lilie 	............. 118217  
BelIinzn.nc 	.......... 44551 
Herne 	............ 104842  
I3iennc 	............ 82 379  

oirc 	............ 37 657  
lrilourg 	........... 30246  
Gcnvc 	........... 79 822 
Lausanne ............ 109984  
Lucerne 	........... 83 674  
\cuchátcl 	.......... 50117  
i)ltcn 	............ 79 837  
Rapperswii 	.......... 48 259 
St -Gall 	........... 108512 

27308  
Ihoune 	........... 37 998  
\\interthour 	......... 65 645  
Zurkh 	............ 240457 

ltaux 	1 349 505 

Statistiques  des auditeurs 

)irection d 	tII)hurt 

\utI11ci1titin ihi iinhrc  des  auditcurs  de  radti  en 195  

uu  1. 1 1959 	
1 wa I 	

au 31. 11 1959 	 .%UgITlCfltLufl 	
dorn JI1fU*OrI  P' 

au tcléphone 	 RcdtITwdon 

121855 3638 36201 9041 
46024 1473 9177  -- 

108055 3213 37789 5 131 
83650 1271 18677 4 127 
39197 1540 13892 
30383 137 265 
82954 3132 17543 

112826 2842 21929  4 9 ,13 

86405 2731 19329 
.50507  390  10887  
81983 2146 9825 
49969 1710 8327 

111006 2494 16132 3196 
28341 1033 6419 
39 005 1 007  10397,  

67482 1837 9501 
248235 7778 63220 101113  

1387877 	 38372 	 311903 	42451 
4- 23374 	1910  

& npis  !c  :tidtitii 	ui  rcç'tvcnt tussi hun pr  61 	uc sails hi 

\iiibrc  dcs auditcurs dc  1923 a 1959 

e  •• 	.', 	1 	k 	r \n t  'jr 	.‚ 	1 	Li Ls 	n. 

1923 980  -  1941 680306 46058 

1924 16964 15984 1942 729 231 48925 

1925 33532 16568 1943 779920 50689 

1926 51194 17662 1944 819502 39582 

1927 59066 7872 1945 854639 35137 

1928 70183 11117 1946 890687 36048 

1929 83757 13574 1947 922959 32272 

1930 103808 20051 1948 969606 46647 

1931 150021 46213 1949 1008453 38847 

1932 231 397 81376 1950 1036710 28257 

1933 300051 68654 1951 1 079 304 42594 

1934 356866 56815 1952 1119842 40538 

1935 418499 61633 1953 1158073 38231 

1936 464 332 45 833 1954  1 198  757 40 684 

1937  504 132 39 800 1955 1 233 075 34 318 

1938 548533 44401 1956 1267824 34749 

1939 593360 44827 1957 1308341 40517 
11)41) 634  248 40888 1958 1 349 505 41164 

I 387 877 38 372 
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30,56 0,77 107,15 2,30  
18,35 0,46 53,20 1,1 
42,47 1,07 91,55 1,98 
37,29 0,94 86,50 1,87 
27,22 0,68 32,55 0,71  

-  20,10 0,43 
10,38 0,27 67,35 1,4 
52,11) 1,3(1 

9,3') u,24 24,3(1  

4004,05 100 	4650,10 100  

Statistiques  des  programmes  

I .L  s pr .r:t 	 inettc  u rs  dc S t  tuns. dc  \I ( ) n t( -  ( .cflcrt ut dc Ikr munstu  r  puiitl;Inr  I  txLrccu  1959  

Stu (i M 	 Mmc (cncri 	 Rcr.mun. 

L'iiistioiit mililcale  .c  

()p&as, oprcucs 	.................... 1 13,35 2,62  
Oratorios........................ 57,08 1,32  
Musiquc svrnphonique 	.................. 357,32 8,26  
\Lusiquc  de  chambre  . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 202,19  4,67 
Soli  VI)CaUX Ct instruincritaux 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 336,59  7,79  
Chcturs......................... 69,08 1,60  
.\Iusiquc r 6cr6 tive.................... 782,0 1 18,07  
\IuSiciuc  de  dinw 	..................... i 16,08 2,68  

Ernissio,is /‚ii.\. /tc 

hmissions dc 	\tl1utc 	.................. .32),37 7, 62  
Fmicsinns rnusc''-Iitrérares  . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 34,44  0,80 

I  :missio,:s pfl/ee 

Radinthéãtrc, IUUX Ct SUIteS tIdiIUph )flI(juCS 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 345,20  7,98  
Ernissiiins 	Iitttraires 	 . 	 ... 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 146,00  3,37  

iiIrutiius, 	déhats, 	etc . 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 299,37  6,92  

(:0  rtj 	es  rendus, rcp 	rtagcs 	............... 592,49 13,70  
Service  tics nnuvclles................... 147,54 3,42  
Propagandc d'inttrt 	puNk ................ 25,38 1)5')  

!:///i5sions sptcia/t 

Irnssions 	rehu4Icuscs ................... I 64,15 3,79  
I'niissions raduuuscolaircs 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 36,50  0,85 
I  Icure  des  eniants  et des  adolescents 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 99,08  2,29 
I  Icurc tiC Ia fcnimc.................... 33,13 0,77  
Imissions ;tgricolcs 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 13,53  0,32 
I  'missions Cli romanchc.................. 
krntssi(rns  en  langues étrang&cs .............. 
Culture phvsicjue 

Signaux  sonores (y  compris l'horlogc parlante, ks clochcs  du  
pays, 	etc.) 	....................... 24,46  11,57  

ut;t LIX  4328.34 100 

162,10 4,05 154,15 3,32 
43,10 1,08 45,15 0,07 

394,59 9,86 381,45 8,21 
119,1 0  2,98 334,25 7,19 
623,02 15,56 339,25 7,30 

29,58 0,75 87,20 1,88 
503,20 12,57 1244,05 26,75 
281,17 7,02 121,4() 2,62 

151,2t1 3,78 64,40 1,3) 
45,52 1,15 50,30  I l )"  

5011,25 12,50 257,55 5,54 
81,49 2,04 103,10 2,22 

297,18 7.42 364,30  7,84 

320,13 8,0( ) 313,55 6,73 
150,33 3,76 207,35 4,46 
60,53 1.75 93,15 2,u5 



Second  programme 

(I I 	fl(C 	 Ix;ic  C t))  

flt«Is  

I  : /;: . . 	n. 	iii; 	. 	I  • 

Operas, ()pércucs  53,0() 5,39  
Oratorios  . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 25,03  2,54  
\Iusique symphoniquc 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 106,42  10,82  
\hjsic1uc  de  c11unI)rc  . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 51,12  5,19  

>vocaux ct instrumenraux 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 87,47  8,90 
I 

	
11 eurs......................... 10,24 1,05  

\Iusk1uc 	r6crtivc.................... 257,23 26,10 
4,51 5.5(1 

"v 

I 	missi 	ns 	dc 	v:irktès 	................... 158,36 16,08  
IllII\.II! 	 ..................  I  I,2u  1,45 

k;idiothitre, jeux  er  suites r:idtophoniqucs 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 26,20  2,67 
I 	missions 	1ituraires 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 14,58  1,52 

I 	''TitcFClliCS, 	IJ't. 	i................... 4,5o 4,45  

niptes rcndus, rcportagcc ................ 62,46 6,36  
crvice  des  nouvdlcs................... . -  

I 'r 	pa gande 	I' 	it 	r/t 	pubi Ic 	................ 1 ‚32 0,16 

I  m:.fiOflf .cpeaa/c  

I  . missions rctigieuses................... - 

I teure des  cnlants ct  des  adolescents 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 11,34  1,17 
I teure  de  la  icmmc.................... 2,48 0,28 

I 	missionS agricoks 	. 	 . 	 . 	 . 	............... 

missions  en  romanche . 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 

!IIiSSIOflS  en  langucs 	trangêrcs  . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . - 

tgnaux  sonores (y  compris l'horlogc parlatuc, Ics  cl  ches  du  
etC.) 

	

. 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 3,04  0,31  

t:ttix  9 6.25 100  

Mtmtc Ccncri Ucrornun,tcr 

btrcs ‚ bCUrC  

52,35 7,65 112,30 9,29 
2,00 0,29 21,35 1,78 

48,56 7,12 146,45 12,12 
15,03 2,19 68,50 5,68 

191,55 27,90 55,35 4,59 
2,00 0,29 9,30 0,78 

81,11 11,80 288,35 23,83 
96,24  I4Y'  41,20  5,4 

40,02 5,82 37,40  3,11 
1,1 1  II  

126,34 18,40 157,35 13,01 
15,33 2,26 39,1 0  3,23 
5,55 (;‚6 10025 ‚‚2 

1,45 0,25 7,30 0,62 
0,55 0,08 
0,35 (1,05 

11,20 0,94 
14,10 1,17  

- 	
. 	0,30 0,04 

0,45 0,06 
43,05 3,56  

-. 	38,30  3,18  

-. 	- 	0,30  0 ,04 

687,47 	100 	1211,05 	100 

4 5  



Télévision 

\11p, llCflt  (1(11 iiti 14 fflhI)lC d4.s ICICS)i4.CtJtCI1 IS Cfl  14)51)  

1)iron  
.0 1. 1. 1959  au  31.  12.1959  

.\ugtiicn 

Rälc 	....................... 5 323 8 964 3  64 1  
IkIiinznnc 	.................... 4 165  599-1  1 829  
Bcrnc 	...................... 2 753 4248 1495  
Bicnnc 	...................... 3249 4864 1615  
Cuire....................... 205 549 344  
1: r ihourg 	.................... I  052 1 491 439 
(;n 	...................... 4035 6 123 2088 
Lausanne 	..................... 4366 6531 2165  
Lucerne 	..................... 1 731 2 542 811  
Ncuchãrcl 	.................... 1 429  2201  772  
Olten 	...................... 2051 3 241 1190  
Rapperswil 	.................... 1 237  2012  775 
St-Gall 	...................... 3 464 6 168 2 704 
Sinn 	....................... 310 658 348  
Thoune...................... 430 671 241  
\X'intcrthour.................... 1 999 3 447 1 445  
Zurich 	...................... 12505 18996 6491  

Totaux 	50 304 78 700 28 396  

\uIhFf:  kit 	 I«.1C4l,1ruIIr 	j 	o)5  

Al)  I  k44n4t4rc 	 .\4I44feJ1L1t un  jvwit il,  

1953 920 
1954 4457 35.r 
1955  10 507 6 0511 

1956 19971 
1957 31374 11 4 0  
1958 50 304 18 93t 

3% 

I'  



Statistique  des  programmes  TV  

Ilcures (I'Ulfl S'.i( eli 

'euis.ce ronhtmt/e  

1 ,  nal 

 

dcS licurcs d 'cnlksic,fl .............. 1092 h. 18 min 
vcnnc lichd madairc dcs bcures d'érn,ssion 	 20 h. 56 min 

Siiisse a/e'rnaniqie  

1160 h. 22 min. 
22 h. 14 min. 

riihriqucs .lti pr )Lran1rlh  TV  

In 	........................ 
1Icp1urnaI ....................... 
\ uvcIIci 

Iii!iSlf,fl.i (I//Il/re I/f 

Musiciuc classkjuu..................... 
]'béãrrc 
l)ansc,  ballet, pantnrnimc ................. 
Opéra, Operette, spectacles musicaux ............ 
Imissions religicuses ................... 
Art er liuCraturc ..................... 
t)ocurnentaircs ..................... 
'thit re populaire er a iaicurs ............... 

/1/I  cij(,/jl 7l?'frfüII!l  .1  

\ariCtCs  et rnusiuc lCgerc 
(..ncnurs ct jeux..................... 

•  !111I 	ii  .1(1 i 	III ...................... 

......................... 

Infa,:is, )CIWC$o  ei  fa,,,iI/e  ................... 

I)ivers........................... 

!‚lFlr,!liej  ei  P111/fe's. ......................  

7 

	

7,1 	 ‚ 
	 u.s  

	

1,6 
	

15,9% 
	

2,1 

I ‚5,, 

	

3,8 
	

7» 

	

0,4 
	

0,2 

	

2,1 
	

2,9 

	

3,6 
	

3,5 

	

2,0 
	

2,4 

	

12,8 
	

8,3 

	

0,5 
	

26,7% 
	

1,0 	27.1 

	

10,5% 
	

10$)',, 

	

4,4 
	

2,0 

	

11,1 
	

26,0% 
	

8,4 	21,3", 

	

18,3% 
	

17,7°,, 

(, ‚ 70 ,,  

4 0(1  

1 H  



S(JCI1'T1'1  4i  1SsJ I)E  RADIODIFFUSION  
(lndée cci  1 931)  

Autorité  de concession 

I 	( 	)I Iseil  I t:ki'.tl 

Autorité  de surveillance 

Ic  I  )épartcmcnt federal  des  pastes ct  des  chctiiins dc icr 

Assemblée générale 
Prcs,de,,/: 

Ic président central dc  la  Société suisse dc radin (litfusion 

/embrej:  

6  délégués  du  chacune  des  s(,cletés-me rnbrus,  
4  ddégués  de chacune  des  commissions  des  programmes, 
les membres  du  comuc central 

I)c  plus,  avec voix consultative: 
Ic  dirccicur tnéral, Ic diructeur administratif ut k's dircctuurs  des  studios 

Coniité central 

Président central:  
I )r 'Willy Spühler, conscilkr municipal  et  consciller aux Itats, 

Zurich (IdIsdlu't  S ui  dccii  in au  ( onscil i&kral)  

I 

Riccardo Rocsi, avocat, dircctcur dc  la  Banque nationale  suisse,  
siege  dc  Lugano,  Socictà cooperativa  per la  radiodiffusionc 
nella Svizzcra italiana,  Lugano  

Andre'  Gui,:and, avocat, cortseilkr  national,  Fondation  des  
Irnissi ns  Radio-(  ;cnevd, GcnC'c 

Ii,/rec Iiie/I1/'i' 

Pierre Aragno, rdactcur syndical, Ncuchátel 
Cal,-1  Beck, ancien conseillcr  national,  Sursee  
1  )" AJax BlimifFulein, avocat ‚  Rad  iogcnosscnschaft  Bern,  Herne  
I:ure Dopra. IY phil., profeascur  a  l'UnivcrsitC dc lribourg, 

Fribourg  
I)' Erwin  I)iirgiai, aocat, Cuinüiuiiza  Radio  Rumantscli, (:oirc 
IY Golihard Lg/i, ancicn conseiller d'Etat, Inncrschweizcrischc  

Radiogesellschaft, lucerne 
• 1'lloirn Fai re, juge fCdCral,  Lausanne 

I  C'harles Gil/iéron, dircctcur sccrctairc gnéraI UER, Ionda-
tion Romandc dc  Radiodiffusion, Lausanne  

/;igen Kiip, ptofcsseur  au  séminaire  de Kreuzlingen,  Ost-
schweizerische  Radi(igesellschaft,  Kreuzungen  

* 

 

1) ,  ]-Ja,,s Oprechi, consciller  national,  Zurich  
Eins!  ‚Vlamrnbach, di rcctcur  de Esta SA, Radiogenossenschaft 

Reel Rile  

I' 	 '  

I)r I'ra,, ia,,k, professeur  a  l'lcole polvtuchniquc fCdéralu,  
Radiogenossenschaft in Zürich,  Zurich 

Dr  L-'do:iard li'c/a'r, directeur génCral  des P11, Herne  
• ldo/( iUv//s/i1,  ingCnieur, directeur dc  la di ision Ti dc la 

l)irccrion gCnCralc  des PTT',  Bcrnc 

Afembres suppilanis: 

* iharles Chap/mis, av (ycat, chef  du Service du  contcnticux  et des  
affaires  administratives  gCnérales  de la 1)ircctiun génCrale  des  
p'r'r, J3ernc  

Georges-André (heia//a,  syndic dc  la Ville de  Lausanne,  Fun-
dation Romandc dc  Radiodiffusion,  Lausanne  

Il'aIie,'  Kaiser,  ancien inspcctcur  des  Ccoles, Radiog enossen -
schalt Bern,  Spicz  

t  Piero J//eiri,ü, conseillur d'Etat,  Lugano  
.L'dn,ond Piigeon, ingénieur,  I  ondatiun  des  linissi 'us I'acIi 

GenC'e, (;cne'e 
I)t Curdi,: Regi, Cunünanza Radi Rciniantsch, *IhaIsvil  ZU  

: Dt  Dora  Ri//rne)er_Jsr/in,  St-(;all  
Prof.  Dr  Arnold  Roihenberger, Ostsch tuizcrischc  Rad  totcselI-

schaft,  Trogen  
Luigi  Riuca,ingCnicur, Societt cooperativa  per  Ia radioditlusii inc 

nella Svizzcra italiana,  Bellinzona 
Albert  Va/a/he, président de la section Bale dc I'ARBLIS, Radio-

genossenschaft  Basel,  Hale  
D 1  1-lermawi Vileger,  a  vocat,  In  ncrsch veizerische  Rad  iogcsc II  

schalt, Brunnen 
D' Ernst I  'a/er/aus, conscilkr d'Etat conseilkr aux 

Rad i 1 OIC I it e,scn,, ( h;ifi  in Zürich,  Zurich (jusqu'au  256 59 

4i)  



Direction générale 

Marcel Bezençon, di rccteu  r  généra  1  
/)o,ijeni' ('cr!, directeur administratii 

Paid Ik#rstnger, dircctcur  du Service  suisse  des  indcs ci iurvLs 

/;dm,rd 1/car, directeur dc  la  '1'cIévisin suissu 

Conf'ércnce  des directeurs 

Cett('  c  nkrence réunit  Ics  di ruct curs.  S  us it prusidutuc  du  
dircutcur uéri!'ral  du a  

COMMISSIONS  DES PROGRAMMES 

Le dircetcur général dc  la  SSR preside dIice Ics cmm1ssi( ins 
des  pr 'grammus. 

Commission  des programmes  de  Sottens  

I 	'-pr'sideni: 

.111aurice  dI'Ia)'or.de Rham, pasteur, Murges 

Aa/res „e,,ibres: 

' Jean Bipiel, comI)ositeur, 'l'rCkx 
Jean Bro/liel, regisseur, GcnCvc 

('harks Corn,,, procurcur gCnCral, (‚enC\  c  

Florian ('osandey, professeur  a  l'Univcrsitc dc  Lausanne, Lau-
satin  c  

A ndre  Ford,  président  des «Amis  de  Radio -GenCve», GenCve 

leaP; Ga/ms , professeur  t  l'tniversitC, dircctcur  du  \Iuséc 

d'l 'tin 	irapIutc, Ncuult:nci  

Georges J-laepi,,j, professeur  de  mus1juc, Stint 
Jeanne Hersch. Dr phil. ,  prulesscur  A  l'I.c dc ltitcrtnItI tiale dc 

c;ciiee, GenCve 

i\bbC  Tierre  A'ae/in, maitre  de  chapcllc, Irib' iurg 
Phi//pte ;tf',nnjer, directeur dc l'I,ci ile  sec'  inda  tu,  Iramcl;ti  

.1  !e,P/;/'I','.t  

Ldmond Gan/er, rCdacicur  en  chet  du  «Cuurrier  de  (‚erievc 

c;ene'e 

i/ep;ri Perroeuion, professeur, président  des  Fcrivains ' audiiis. 

Pave rile 

Con'unissione programmi  Monte Ceneri 

1,,  

Prof.  /  1 -IMCC an (Je,ui, suit! lure, ( ass;tratc -1  .utail''  

:11(1/1/),',:  

//i,,a/do /3t'rlos,ca, ispettore scolastico, Ruveredo 

Piero Biani'oni, professure  alle  scuole normali canti  'nah,  i\Iinusio 

I)i itt. (‚h/oat Laimi, gitidice dcl 'I'rihunalc d'appcllo,  lmpmo  I  

j/'io /a/,,/i', cap'' dcIi't flicut cant ' I 1 ic (II  Stil  i'ttc.t, Bellin- 

Zi )fld 

l)ott. 	1(fF'/:ifl'i I',a,,it'//.', tIirett lice Rihi  t'  ccci u:iIiT ii, talc,  I  .uga ci 

Avv. Giin'annt Ba//is/a /?Ilsca,  1.  'earn' 

.\  I a  est  r  A'Iarit,  I  'ic,iri, Luga  n'  

.I'Iernbro sldpp/enhi': 

(arIo /ona/;n, ‚ amntiii  ist rat (p re pi 'sta Ic )ciis' nat' ‚  l'  scrud' 

Progranunkommission Beromiinster  

I  lTpIaJ/dlni: 

Dr. Eri:si Latir, l.eiter  des  Schwe izer  Hei matwerkes,  Zürich  

Il"ei/ere Ah/glieder: 

Dr. FriI Blaser,  Rektor der  Zentralschwcizcrischcn  Verkehrs-

schule, Luzern  
Dr.  Ale.'ci 1)ecnriins,  Professor an der Kantonsschule, Chur  
/?o/ier/ F. Denler,  Kapellmeister, Zürich 

1,-li/f Fa.'.,', Gemeindcpriisident, Visp 

.ilcrcel ilägin,  Radiotechniker, Basel  
l!a.v  Hei/, Professor an der  Kant ,  'ttschuic,  t.  ( 'aiictt 

11berl /ep:,y, Nhusikdircktor,  Luzern  
Kau,f,,,ann,  Fürsprecher, Bern 

Friedrich Keller, Notar,  Langnau  i. L.  
Dr.  Hans  Koch,  Stadtbibliothekar,  Zug  

• llal/er Krä,whi,  Redaktor des  « \'olk »‚ Olten  
1)r. Christian  Lore, Professor an der Kantonsschule, Chur  

Dr.  Josef  Alder, (;enerttlsekrctar  des  Schwciz.  Katholischen  
Volksvereins,  Luzern  

/ Lint  Neumann, Sekretär der Schweizerischen A  rbeitcrbildungs-

'uniraic. Burn 

Dr. /on Pu/i, Pri ü'css' ir  an der  katiti ins.schuk, ( htir 
*  Hermann  Rilfenachi,  Oberlehrer,  Bern 

1)r. Hedwig Sc'/mde/,  Rechtsanwalt,  SchatlIi:tuscn  
Agnes ion Segesser,  Schriftstellerin, I  uzert 

Dr.  Georg Thürer, Profess'  'r an der  1 1311&11,11,  'uitscluic  'r  .  (,.1.  

len, 'J'cuferi  
Ernst Tob/er, Redaki it  der  ((NZZ ,. ,  Zurich 

ti',//y JFa/jl,,,eyer, dipl. Ing.,  Präsident  des 	d".  cnrcr:scltun  

Radiohörer- und  Fcrnschverbandcs,  Zürnt'  
Dr.  l-hrnia:n U",i!rnm;nn. \" 'rsruliei  dcr  \ ' 'iksH' 'clts:hitL  

2'  ut jult 

[)r. Clan (.adifJ', kitit iichthii' 'tttukar, ( hut  
Gertrud Cl/n/her- iiel,,iensdor/r, Aa Ei  ii  

Eugen flogen, Mitglied des  Zentrai','rs;.;iIc', ilu' 	\rl,t', 
Zürich  

Dr.  Andri Peer,  Professur an der Kantonsschule,  \X ' inrcrthi 

Dr. Josef .Vchürman,i,  Mittelschullehrer,  Sursce 

Gr/r S'in'J'i'r- ‚1,'rr, Ttliirttai istitl, L.a \eu vevjllc Hi  

'I  



Conuissiou  des programmes  de Schwarzenbourg 
/?or Poe1)(,n, dircctcur dc 	I  JI5Ur1c 	FII)( )urL 

(‚i,ido (.Ta,ari, pr fcsscu  r i l'l ct I (- pi dvtcchnique fkralc, 	Prot.  L)F  Max  Iiet'er,  consclllcr national, \vatcrn Iii  
I)r Hans-Peter  Zscbokke, président de  lit (nmrnissiun  des 

uisscs  a  l'étrangcr dc  la ?SII, Bk 

/ 	- 

• 	I/.r -e flrj,d, Iiccnciéc  &n drt, Vcvey 
Irmin Mosv, dircctcur  du tnurisrnc,  St-Gall 

Bruno  Mura//, secrétairc adjoint  t  la (:ciitrale d'éducation 
)tivriérc, f3crnc 

Ot 

A lr,,ibres s,pp/éan/.c: 

' 1e/ici,:a  Colombo,  directrice  du Lycée dc  Locarno, Locarn 
lean Pülnqnin, anden syndic dc  Lausanne, Lausanne 
•-%Iaro/ Scbwar, Zurich 

* j)r j'ri,, Vci/er ,  président central dc la  S cietc stiissc des 

i,sioii  des progranunes  de la télévision 
--- - - : : 	; 	 I)r FI1l(i  Malterbofer,  chef dc  la  sceti 'ii  du  t.iiieni:i 1)cpirteiricitt 
I)r kmil k/öti, anden conscilkr aux  Etats, Zurich 	 fédéral dc lIntéricur, Bern 
Dr  Guido calgari, prfcsseur  a  1'1c tie polytechnique fédérak, 	Bruno Murall, sccrét,iI rc ftl int  ii h (  - i r;  Ic ti etltu:tt 

Zurich 	 ouvrièrc, Berne 
* /-/(r,/Ja,J,: Rilfenachi, tnstiLucuI lcriie 

:f!es mmbres: 	 *  Rudolf S/frkclherger, rédacteur en chef des I uzcrner Neueste 
A/knipaclt, profcsscur  a  I'lcok cant.unalc  de Zurich, 	Nachrichten>), Lucerne 

Zurich 
	

Lrn.rI lob/er, rédacteur  a  la  ((Neue Zürchcr Zeitung Zurieit 
/;-  ward Bguin, rédacteur du  oJournal de Gnéve», Gcnêvc 

• • 1eri,bino 1)arani, avoca,  Bellinzona 
	 le,n/Jre( supp/eanls: 

Rolf Eberhard ,  rédacceur dc la  « NttionaI -Zeitung »‚ Berne 
	Dr Relo R. lJeo/a, professeur  i  R.niversilt:6 dc Zurich, Zurich  

•  I /e/tne Gt,inand- car//er, Gcnévc 
	

D' Joseph Brimner, profcsscur  a  I'Lcolc cantonalc dc Zoug, 
•ui  tine Jacq,iec 1-laas, Centre catholiquc  de radio  et 

	
Zoiig 

v ISIOfl,  Lausanne 
	

Rent" Dezcrn, secréta ire dc I' Ass (,ciat  i m ci néntt a gra p1 -i kjtic 
!-i i-Irii ,  professeur it rLculc cantunak dc  St-Gail, St-Gall 

	
suissc roma ndc, Lausanne 

Pa,,/-ile,,ri facard, directcur dc 'Association  des intéréts dc 
	//‚; ç (T/rjch I-lug,  secrétairc dc I'l)ninn suisac du  111ni,  Ikittc 

I atisa tine, I autei n ne 
	

(;asIoPw Liwini jugc it  In Cour d'appcl, tucait') 
1)"  fosef  •Senn,  tzéralIt, 	'aichviI 

Vérificateurs  des comptes 
11  p//I1ct 

Baumann,  chef dc section it  In I)ircction générale des 
PTT, Berne 

I)r  Paul Meyer,  cxperc-comprahlc,  La Chaux-de-Fonds  
IV-/irr  7/ode!, esuitrictir ks linanccs c'  01111IT1111131cs,  lucerne 

‚/‚‚nI)rr( clipp/eu: 

(Thef  (IL: 'en  IC('  ILl  I  )tp:tiIC1IICnI  Je  iittc- 
ricur,  Sinn 

1'riI 	;iisrr, chef dc  in  divisioii des  finances dc It I )IVCCIIOI1 

énéralc  des P1"I', Beruc 
U  i/fir IV'rbei', ca issiur cant mal, Z inc 

S(  )(IETES-MEMBRES 

(.oii,sIej 

Fondation Romande  de  Radiodiffusion 
(fondéc  en 1923)  

/‚j/,jf dLunncuir: 

 

Iran  Borl, profcsscur, NCLIC}uIICI 
(-- -----.ir/ec  Baud,  ancien chef dc service au 1) 6parternent dc I'agri- 	Oscar de  Chaclonay, dircctcur de  lt Binettc  i  tttt title du  \ •ti:its, 

Culture,  de l'industrie  et du commerce, Lausanne 	 ancicn consciller d'Etat, Sion 
Georges-.4ndrl Chepa//a, synclic de la \-'ilIc de l.au.tnitc, 

President: 	 Lausanne 
I  Charles Gilliéron, dircctcur sccrétairc général UER, 	Pierre Dreyer, chefdc service  au Departement dc Iindusttte ti 

Jiargé  de ciurs  a I'Univcrsité  de  Lausanne, Lausanne 	 du commercc, Fribourg 
1,,,J17  ‚.-‚-.. ‚l',.t  ‚-„l  

-  c -prsiden/s: 

'1,,,e-l)ro ,  chef de service  au Départenient  de i'inté-
ricur,  Sinn 

lu/cc Pcrre,,oud, inst it utcu  r, Fontcna is J B 

i ,  ••l,,,.,,,,,,ii ''-'" '"-' '•. '-•".' 
•iarc Jnachnii, industriel,  Je lode 
Francis Lo,,,hrLrer, professeur  au Conservat ire, 1-rihuig 
i!ai,rict' %fajoydc  Rha,,i pasteur, .\l ( )rgcs  
D' I  7rgiIe /11c,i,ie, conscilkr (1'ktat, 1.ichcfiJ tU. 

i!-  mbrc el'hon,iear: 	 i:r,,e.c/ j-iouelo,,, adniinistrateui. C .einis ii 

Alfred Lambe/ci, .incicn chef  de service  t In  villc  de  Lausanne, 	P(llh/ I!lld?Y, municipal, Si it  

I :IuSaflflC 	 Pierre Oglle'y, chef du I)épartLnleiuI tIe l'iiti-trtit ii 'I) 	11l)i 	ei 
des cultes, Lausanne 

l/lCFlibreJ 	 - 	- 	- - loger 1 (u/JIll, directeur  de  I i I ihcitc i ‚ I - itia u cc 
/?-‚u  ‚indina, ancien directcur des t -élégraphes et idéphones du 

hr arrniisscrnci,t, lausanne 	 Dirccteur: Jean-Pierre Méroz 
itcilicI 1ii  1:1 	\i:iiiii  NI  - 	 //'iii/u'çanl: Pdt(/ [--al/oi/uu 



Radiogenossenschaft in Zürich 
(gegründet  1 924 

Präsident: 
Prof.  Dr.  Franz Tank,  Fidg. Techn.  Hochschule, Zürich  

;epräsidei,1.' 

Rcgicrungsrat  1)r.  t:rnct I aIer/aiis, Standcrat, Zurich  
(his 25. 6. 59)  

Li i/ere Aii/,/iedcr:  

(11/a  Ae,üs/jüns/in,  Präsident des Radio- und  Fcrnseh-Cluhs  
Zürich,  Vertreter  des Schweizer Radiohörer-Verbandes, 
Zürich 

/'oh  Baur,  Stadtrat, Zürich 
I )r.  Andrea BeoIa,  Regierungspräsident, Chur  
I/sins I;ggrnberjgr,  Direktor  der  '[dion  AG, Zürich  
Pr if. Dr. W"a/ier G,own,  Direktor des Museums Allerheiligen,  

schaff 11:1  uscit  

Euse,s //a,i,e,I,  Mitglied des  Zentratvorsi;wdcs  des  Arhu,  
Zürich 

Felix  Iloonder, Zentralsckretär,  Zürich  
Dr.  1/ans  Koch,  Stadrhthliothckar, Ziie 
Dr.  Il"a//rr Kani,g, Regicrungsri  1 111  uI 	. 

!Iedn'ag Leienber,er-Köh/i, Züru  H 
1-Janni Pes/alori, I3ctricbsbcratc;iu, \\‚ ii 

Dr.  Hans  Pes/a/oi,  Rechtsanwalt, Zürich  
Erns/ R)f,  Direktor  der Schweiz.  Prupaga uiic rHe  tu r  ci  
Emil  Tobler,  Redaktor der  « NZZ »,  Zürich  
Dr.  phil. und  Dr.  h. c.  Ilerrna,m Weilenrna,rn,  I  )ircki  r der 

Volkshochschule des  Kantons  Zürich.  Zurich 

I-Ieinri/; ZImici, Srulrrai,  W interthur  

Direktor:  Dr.  Samuel Bächli 
V/e'//,tr/ri'/e'r:  F Juni  Bänon;" 

Fondation  des Emissions Radio-Genéve 
(tondee  en 1924 )  

/e/,,,op,d Pr/pal, professeur  a  I'Univcrsit, Neuchátel  
1 adre'  Guinapid,  a  vocat, consciller  national,  Genv  c  

Président: 

Charles Cornti, procureur giriral, (euêvc  

I  #e.r Ale',,brcs: 

Juries  Berner, Institut d  'hygiene, GenCve  
I  I/red  Bord, a  vocat,  c  nisci 11er d'Etat, (cnCve 

Rau/da  form,  fonctiunnaire  a  l'ONtJ, GcuCe 
/ ierre /3oifJard, cinseiller adniinistratif,  Gene  ye 
/ iqnes B,mher, ingCnieur, (cnC'e  
/ an Bra/lie!, ri.igisseur, (cnve 
/ ue/ (.'hario, ingCn ieu  r, (en  ye 

I//icr! /)ussoi.'e. conseiller administratil, (ienCve  
han t)uioii, avocat, conseiller d'Etat, GcnCve 

Fasel, secrCtaire  a  Ia SnciCtC gCnCrale  de  surveillance, 

('cnCvc 
Fischer,  industrici,  Genese  

/ i)eodome Foix, instituteur, GcnCvc  

T'ite,c (‚Iijje,n, Ci ascilILr I'lit,  I 	tb 
Pierre Giinand, av:,cat ‚ ci iiiscil Icr inun icipa  I  (  ' c I Ic  c  

Reiil hing,  conseillcr ii'  Etat,  (;enest 
T'ril lohr, directeur  des  tikphones, ( ‚ cue 

/ez,,  1i'  (.()iiilr,  h li  &t H  -1 	i 11 ic It 	 1 	ChIli  IL 	Ir  
sante, (;cI16 c  

I  7clor 1%laei'k, i,dnuii  st  riten  r  (,(:il(  c 

Paul ilIar/i,w/, &lirecteur adjoitit ele I'()NS  1,  /miruIi 

Warme! i'Vieo/e directeur  des  Inter/is dc ( 'eiié c, ( C?IC\  e 

A/fred Peiiio/, industricl, (enC 
/Id,nond Pingeon, ingCnieur,  Gen/  
Pierre P/I/are!, secrCtaire g/'néral  des cr 	;iidutrick, c  ii  

schier  administrat  1,  (jen/ac 
A lben Pu/per, agent dc chat tgc. ( inC cc  

Baum/-I?.  I?osst/, professcur  t '1  ia.ersitc, 	uutli;ccI 

Erie .Sando,  a  vocat, GenC  c  

Edaivamd Sicimmiamm, rCgissen  i,  (0(!W  c  

Jeexui I'reina, ceinseilier ij'l.nn, 	i  
Roger 1 ruin/i, technicien, Gent 

Directeur: René l)ovaz,  1)1'  

//  

Radiogenossenschaft  Bern  
(icgrütidet I92 5  

I'ra',idcit  t 

I  ).  Max Blumenstein, Fürsprecher,  Bern  

prasideni:  

14.  (irs T)Im'IJmIl,.  Regierungsrat, Solothurn 

1 mm'  Ah/glieder: 

/ ilimarel Baim'iiganlrnr,  Stadtpräsident, Biel  
:‚nii Bai,nna,i,ier, Stadtpriisident tinci  Nationalrat,  'I'hun 

li/er Bra/sc/n,  Schriftsteller und Redaktor, Bern 
I ',ii/ Liime,wg,ger,  alt  Regk'rungsrat, Schüpiheim  I .V 

1  c/mi/f  Farmer,  Nat jona  I rat,  ( rerichen  SO  
/simmlu/f G',aigi, Nat luna  I rat und  Regierungsrat,  Spiegel  h/Bc ri 
I )r.  theol.  Kurt  Gnggisbcr,g,  Professor, Bern 
7  i/c' Cr1/I/er,  National rat, H  nanzd  I  rektor  der Stadt Bern,  Bern 

I  iarir-.1.ouiim' F i/I,:i- J//çj'/j1'',  Bein  
II 	'!; 	/;‚', 	iii 	(1muIi!a1llHt'  i  

.tLI\  1 s1 1 /,,.'u;e,  I  I h1flT!Ccr IHi-i1lc 	Lt  ILcaa 	c  .. 	lusH: 

gesellschaft, i$CIt  
fob. Friedrich  Xe/l,),  
Roter! Kuh,,, alt  Geneiridcrtt, Ben 
Iia,is L.aufrrlmrg,  Fürsprecher,  (:Iict tics l(tdi'i\:tclirichtin-

d  ienstcs  der  Schweiz.  i)epeschenagent ur,  Bern  
Liie1n'ig i'o,, Afoot',  Ständerat,  Sachse in  O\\ (bis zur Bundesrat ,  

wahl) 

.do/f Rt',,ii, (‚hcfrcdaktut' «Jreiburger  Nachrichten 1,  irih iurg 
hlermaimu: I?ü/m',:aeh/,  Oberlehrer,  Bern  
Dr.  Oskar Sc/in ye/er,  Staatsrat,  Brig 
(irre/cm V/ocAa'n- lie yen. Jt,uriit list iii,  11 Neci ccvii Ic RI 

Direktor:  Dr.  Kurt Schenker 

SIt/iiii1i / 	.11a . _N 	/J//,,  



Radiogenossenschaft Basel 

(gegründet 1926) 

Präsident:  
i)r.WillieJoerin,  Direktor der Allg.  Kohlenhandels  AG, Basel 

I  ;:epräaküni: 

Lrnsl Stammbacb,  Direktor der Esta AG, Basel 

11"'r ilere All/glieder: 

.1/aria Aeberj'o/d-Hufschrnid, Binningen  BL 
Dr. Fri/ Blocher, Appelbtionsgcrichtspräsident,  Basel 
Dr. Ern.cI Boer/in,  Nationalrat und Regicrungsrat, Liestal 
Lukas  Blirgin,  Präsident der Kreisgruppe Basel des Verbandes 

schweiz.  Radio- und Te levisions-Fachgeschäfte, Basel 
i)r.  Jakob  Dürrn'ang,  Direktor der Allg.  Gewerbeschule  Basel, 

Basel 
1),- . Gottbard Egli,  alt Regierungsrat, Luzern 
1) r.  Hermann Hausn'irth,  Direktor der Schweizer  Mustermesse,  

ftseI 

Dr. (i/to  Kaiser,  Chemiker, Dornach So 
Gerhard  Menne,,,  Ingenieur, Vertreter des Radioclub'; Basel, 

Basel 
Friedrich  Mer,  Radiofachmann, Basel 
Josef Müller, Regierungsrat, Fitielen 
Paula  Peter-  W'eninger,  Basel 
Prof. Dr. Ado/f Por/niann,  Vorsteher der Zoologischen Anstalt 

der Universität Basel, Basel 
Albert  Salatbl,  Präsident der Sektion Basel des Arbus, Basel 
Dr.  Karl  Sar/orius,  Basel 
Ernst  .Vchivar,  Regierungsrat,  Aarau 
Prof. Dr.  Hans Peter  Tichudi,  Regierungsrat,  Basel (bis zur 

Bundesratswahl) 
Dr.  Peter  Zschokke, Rcgicrungsrat, Basel 

Direktor:  Dr.  Fritz Ernst  

V/cl/vertre/er: Dr.  Paul leier-Gi/wi//er 

Società cooperativa  per la  radiod.iffusione nella Svizzera italiana 

(fondata  1930) 

Presidentc: 	 On. Avv. Bre',,no Gal/i, consiglicre di Stato,  Lugano 

()n.  Guglielmo Canevascini, gia consigliere di Stato, Lugano- 	Avv.  G. B. Nicola,  Roveredo 

Besso 	 Avv.  G. B.  Riecca,  Locarno 
Ing.  Luigi  J?,oa,  Bellinzona 

I 7c-presidenie: 

Avv. Riccardo Rssi, direttorc della Banca Nazionale Svizzcra, 	Segre/arlo: 

sede di  Lugano, Lugano 	 Dott. Piero Bonanigo,  Bellinzona 

d  lenibri: 
	 Direttore: Dott. Steio  Mob  

A v v,  Cherubim J1)arani,  Bell inzc na 	 ‚'osIi/uto.  A rim/do .l3ernasconi  

Ostschweizerische  Radiogesellschaft  

(gegründet 1930) 

Präsident: 
Eugen  Knup,  Seminarlehrer, Kreuzungen 

I  iepräside,i/: 

P rof. I)r , 	l/W/ti' J(ih,lI'c'rLe1,  'I 'r iie i 

il  :/cre 

Fritz  iischer-/eii,,y,  Glarus 
Dr.  Hermann Grosser,  Ratschreiber, Appenzell 
Herbert Mädler, Telephondirektor,  St. Gallen 

Irmin Moser, Verkchrsdirektor, Sr. Gallen 
Karl  Nfiesch,  alt Postverwalter, Chur 
Dr. Ernst Rn/icr,  Regierungsrat,  Frauenfeld  

Karl  Sch/aginhaujn,  Stadtrat, St.  Gallen  
Hans  Schneider, Regierungsrat, St. Gallen 
Erwin  Schwendinger,  Nationalrat, 1-lerisa u 
Dr. Frift  Stuck!,  Regie rungsrat, Netsta!  
1)r.  _1,,io  1  heric,  Ständerat, Chur 

Pro.ram,ns/c//e  in  Si.  Gallen:  

A  riiiin Moser,  Verkehrsdirektor (Obmann),  St. GaIlcu 
Prof.  Max  Heil-,  St. Gallen  
Prof. Dr.  Georg  'fli/irer,  Teufen 

Programnikiter:  

Dino  Larese, Amriswil 
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Innerschweizerische  Radiogesellschaft  

(gegründet 1946)  

Prasident: 

Dr.  Gotthard Egli,  alt  Ständcrat  und  Regicrungsrat,  Luzern  

1'iepräüdent: 

Dr. Enill S/elmer, Regicrungsrar,  Zug 

Weitere  All/glieder:  

Eduard  Aeberman,,,  Kaufmann,  Buochs  
Emil  A lleniann, Abtcilungschcf  G WL, Luzern  
Dr.  Joseph  Briinner,  Professor, Zug  
lu/ian 1)1//icr. Kanzleisckretär,  Kerns 
Paul  Fröhliij,  Stadt rat, Luzern  

Hans  Gasser, Erziehungsratspräsid ent, Lungcrn  
Albert 1-Jammer, Prokurist,  Makers 
Dr.  Robert Kaufmann, Direktionssekretär, Luzern  
Dr. Wi/i3  Keller, Staatsarchivar, Schwyz  
Dr.  Hans Koch, Stadtbibliothekar, Zug  
Dr.  Konrad Krieger,  Dcpartementssckretär,  Luzern  
Josef Mu/Icr. Regicrungsrat, Flücien  
.D r. Josef Odermall,  La  nda mniann, Buochs  
Liberia:  Sim,,,en, Zeugha us verwaltcr,  Altdorf  
Dr.  I-Ier,,iann Sti'g'r, Rechtsanwalt,  Brunnen  

Gesthaftsfubrer: 

Dr.  Konrad  Krietr,  Luzern  

Cumunanza  Radio Rumantsch 

(lundada  1046)  

Panwra  

(Jr. Robert Ganoni, vegl cussglicr guvernativ, Schiarigna 

Parsura: 

Cristian Badraun, directur dal tcicfon, Cuoira 

Vice-parsura: 

dr.  Stefan  Sonder,  güdisch d'inquisiziun, Cuoira 

(Jr.  Andrea  Beo/a, cussglier guvernativ, Cuoira 
dr. .'lugus/in Cahannes, vegi cussglicr guvcrnativ, Cuoira 
('. j)'cti,: (l:.'ee!, .ceI cIr euvcrnaTl\ . Jurnhrcin  

dr. (ta5:p (a,u/rea,  cussglicr ntzwial, \tusrcr  
Clan  Coray, president cumunal, Samcdan 
Cristian Demar,nels, posttcnent, Andeer 
dr. 1171/ly Do/f, Cuoira 
Jr.  Erwin  Durgiai, advocat, Cuoira 
Crislian Faniin,  ing. dipl., Cuoira 
dt.  Emanuel  Huo,:der, cussglicr guvernativ, .\lustcr  
Tönt, Schmid,  inspectur  da  scoula, Sent 
dr.  .Arno  Thea:, cussglicr  da  stadis, Cuoira 
dt.  Guido  Tramir, president cumünal, Zcrncz 
Gion Peder Thön', magister, Richcn!Basilca 
dr. G:i.c, I 	 dA 	t  id',, (  11  



ORGANES OFFICIELS DE LA SSR 

Radio  - je vois tout 

Rcdaction:  Avenue  de  Tivoli 2, Lausanne 

Radiotivi 

Redazionc:  Studio Lugano, Campo Marzio, Lugano 

Radio  +  Fernsehen 
Schweizer Ra dio-Zeitung 

Redaktion: Schwarztorstrasse 21, Bern 

Télédiffusion - Radiotelefono 

R&Iactinn:  25, Ncucngasse, Berne 
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