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Après avoir été l ' instrument de la central isat ion, le département est
aujourt l 'hui le grand bénéficiaire des lois de t lécentral isat ionr. Entre les
grandes villes qui souffrent de leurs banlieues et les régions rlui se cherchent
encore, les tlépartements affichent une bonne santé insolente : il suffit, pour
s ' e n  c o n v a i n c r e ,  d ' o b s e r v e r  l a  c o u r b e  a s c e n d a n t e  f l e s  b u d g e t s
départementauxr. Depuis 1983, le clépartement n'a cessé de voir le champ de
ses attributions s'accroître et se tliversifier : lorsrlue le gouvernement a mis en
place le RMI ou défini une nouvelle politirlue en matière de droit au logement
(loi Besson), c'est au département <1u'il en a confié la misq en (Euvre. Il est vrai
r1u' i l  bénéficie du soutien d'un puissant lobby r lui a des représentants
justproau sommet de I'Etat ; François Mitterrand ne s'est-il pas déclaré "réso-
lument tlépartementaliste" dans son discours de Moulins du 22 mars I99O ?:t.

O n  n e  s o é t o n n e r a  r l o n c  p a s  d e  I ' a u t o s a t i s f a c t i o n  d e s  p r é s i d e n t s  d e
conseils généraux qu'un récent sondage a mesurée :92 7o d'entre eux trou-
vent leur département plutôt en expansion, et 98 Vo r1u'il y a eu "beaucoup
ou l)âs mal d'améliorat ions " t lepuis 19824. Mais ce hel optimisme doit être
pourtant tempéré par <1uel<1ues données bien connues. Lorsqu'on r lemantle
aux Français t luel le est I 'enti té pol i t i r lne et at lministrat ive d'avenir,  c 'est la
région qui est largement préférée au tlépartement (62 Vo contre 29 Vo en
19BB)5. L'êcart est encore plus fort entre la commune et le département:
un sontlage de l9B9 concluait  que pour 50 7o cles citoyens le conseil ler
général t le leur canton est un inconnu oontre 67o dans le cas du maire ;
les att ibutions de ce dernier sont connues r le 75 7o r les sondés, tandis t lue
4 9o seulement sont capables de définir le rôle du président r lu consei l



12 "ETREOUNEPASETRE"

gênêral'. De quoi relativiser le soi-disant attachement des Français à leur

îeux département biséculaire. Si dans leur très gr,arrde majolitg' les Français

connaiss-ent le nom de leur département, ils sont d'une grande ignorance sur

les institutions départementalei, sur leurs attributions et sur les personnalités

politigues qui les animent. Méconnaissance et relatif désintérêt puisque c'est
'urr* 

él""tioor cantonales que I'on enregistre les taux d'abstention les plus éle-

vés. Sans douteo un coriectif vient immédiatement à I'esprit : loinstitution

départementale est beaucoup mieux connue -en 
milieu mral qu'en zo_ne urbai-

oe, mai. essentiellement au iravers d'une relation personnaliséedes habitants

et âes maires avec le délêgaê cantonal' membre du conseil gênêral'

A l'ère de la communication de masse la situation du département est Para-

doxale. Alors que les publicitaires ne cessent de persuader-Ie_s décideurs

publics et privés que n';xiste que ce gui peut se montrer et s'afficher, les élus

àes déparË-ents;ont pris d'un doutà existentiel : 'oEtre ou ne pas être, voilà

la qoestiot !o'. Les dépàrtements découvrent dans une certaine effervescence

la c^ommunication poiitique. A I'instigation de son président,_Jean Puech

(Aveyron), I'Assemblée dei présidents de conseils généraux en a fait un thème

p;"itegif a" ses dernières réunions annuelles, tandis que plusieurs colloques
-." 

.ooit"rro. récemment sur la questionT. Les départements ont même tenté en

1990 une opération de promotiôn collective, en profitant du bicentenaire de

leur créatiÀ par I'AssÀblée constitutante. Opéiation a demi réussies; pour

l,heure, on en est surtout au foisonnement des expériences particulières.

Des trois collectivités décentralisées, le département est le dernier venu sur

Ie marché de la communication. Les villes ont commencé à communiquer avant

même la décentralisation, dans les années 1970. Les régionso dès leur recon-

naissance comme collectivités territoriales de plein exercice' ont compris qu'il

leur fallait ancrer leur identité incertaine dans I'opinion publique. Les dépar-

tements or1tétêplus longs à réagir. A celao plusieurs raisons : en premier lieu'

la prégrrance du frmelr* modèle de 'orégulation croisée" qui a dominé les_rap-

por,. ào centre et de la périphérie durant près de deux sièclese. Le préfet et
-ses 

notables négociant en circuit fermé n'avaient pas besoin de communiquer ;

au contraire, lI rétention de I'information étant le rnoyen essentiel de la per-

ennisation de leurs pouvoirs respectifs. La seule forme de communication

reconnue consistait dans cet échange interpersonnel de votes et de services

entre l'éIu et l'électeur, fondement du système clientélaire. Les lois de décen-

tralisation n'ont pas aboli d'un coup ce système, loin s'en faut, surtout dans

les départements à dominante rurale.

Par ailleurs, les départements ont vécu les premières années de la décen-

tralisation, empêtrés dans de laborieux partages de services et de territoires

avec I'administration d'Etat. Dans de nombreux cas' le conseil général et la

préfecture continuent de cohabiter en attendant l'édification d'un nouvel

hôtel du département : symbole coûteux de l'émancipation.

Enfin, les .oproduits'o du conseil gênêral (pour parler le langage du marke-

ting) ne sont pas faciles à promouvoir : maisons de retraite' protection mater-
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nelle et infantile, aide à domicile ae prètent mal à une mise en images. L'iden-
tification des actions du conseil g6n&al est encore plus difficile à obtenir dans
des domaines où ses compétences chevauchent celles de I'Etat et des autres
collectivités : éducation, équipement, routes etc..., sans parler des multiples
opérations qui entraînent des financements croisés. Le nom même de l'institu-
tion -Conseil Général- serait un handicap face aux autres parties prenantes
(villes, conseils régionaux) plus aisément identifiées.

Les lois de décentralisation ont placé les collectvités territoriales en situa-
tion de concurrence, avivée par la compétition politique et la logique o'managé-

riale" dominante dee années 1980, Coincés entre les communes et les régions,
les départements ont donc été forcés de définir des politiques de communica-
tion. A partir du milieu des années 1980, les expériences se sont multipliées, à
I'initiative des nouveaux exécutifs départementaux gui en ont fait souvent un
élément essentiel de leur prise de pouvoir. Ce relatif retard leur a permis
d'entrer sur un marché de la cornmunication politique en pleine expansion
grâce à la demande des villes, des régions et des ministèreso et déjà largement
structuré par la présence d'opérateurs spécialisés. Ils ont pu ainsi bénéficier
de pratiques et d'outils nouveaux, déjà expérimentés sur d'autres terrains.
Mais cela ne leur a pas évité les maladies infantiles de la communication.

Les données manquent encore pour tracer un tableau d'ensemble de ces
politiques départementalesr0. Les élections cantonales de mars 1992 permet-
tront sans doute d'évaluer leur efficacité, le couplage avec les régionales favo-
r isan t  d 'u t i les  compara isons .  En a t tendant  nous  proposons,  à  t i t re
d'illustration, un panorama des actions de communication menées depuis 1985
par le conseil gênéral de la Haute-Garonne.

I.- I,A IIAUTE-GARONNE : tIN IÉP,A,NTEMENT
EN QUETE D'IDENTITÉ.

Le cas du département de la Haute-Garonne peut retenir notre attention
parce qu'on y trouve rassemblés les principaux problèmes auxquels sont
confrontées les institutions départementales lorsqu'elles veulent défendre et
promouvoir leur image.

Pour mieux situer les enjeux, i l  convient, au préalable, de rappeler
quelques données géo-politiques concernant ce département méridional. La
Haute-Garonne est le produit résiduel des découpages révolutionnaires qui
firent payer à Toulouse son arrogance de capitale du Languedoc et de siège
d'un puissant parlement. Autant dire que sa configuration territoriale n'est
pas très cohérente et fait songer à un corps d'hydrocéphale - Toulouse et ses
campagnes environnantes du Lauragais - sur lequel on aurait greffé un
appendice pyrénéen : le Comminges. Pourtant, la Haute-Garonne a long-
temps vécu cette dualité sans problème du fait de sa ruralité. Jusque dans les
années 1950, Toulouse était encore un immense village, au territoire commu-
nal aussi vaste que celui de Parisrr.

Tout a été bouleversé en I'espace de trente ans à peine. Toulouse a pris son
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envol, entraînant son agglomération grâce à des implantationÀ industrielles

décidées par I'Etat (aéronautique et chinie), tandis que le rural profond se

dépeuplait. Actuellement, le département compte 926 000 habitants concentrés

pon" l"r deux-tiers dans la ville-centre et I'agglométration (47 communes de la

2etU1,le reste étant dispersé dans 540 communes rurales et quelques petites

villes. Toulouse écrase de son poids démographique (360 000 h.) les communes

périphériques : la plus peuplée, Colo-iers, compte 27 000 habitants. Ces désé-

quilibres ne favorisent guère l'émergence d'une identité haut-garonnaise.

La configuration pol i t ique a connu' el le-aussi,  des bouleversements

récents, tptè. trr" stabilité presque séculaire. A la fin du siècle derniero le

départemÀt et la ville étaient passés des mains des grands notables à celles des

"udi"a,r*, 
puis, presque sans à-coup , aux mains des socialistes : un socialisme

notabiliairi, plus sonore que révolutionnairer2. Le premier ébranlement fut la

conquête de Toulouse par les modérés en 1971, sous la conduite de Pierre

Baudis. Mais le séisme a été provoqué par son fils, Dominique' aux munici-

pales de 1983. Avec cet ancien présentateur-vedette de TY, la politique spec-

iacle a fait  i rruption sur la scène locale. Grâce à son talent et à son

professionnalisne, D. Baudis a gravi quatre à quatre tous les échelons du pou-

voir local, et il est parvenu à prendre en tenaille les responsables du PS local,

en enlevant la présidence de la région, en 1986, qu'il a abandonnée depuis,

pour cause de cumul, à Marc Censio maire de Rodez. Afin de lutter à armes

égales, les socialistes ont été obligés d'aller chercher une personnalité média-

tique de niveau national : Lionel Jospin.

La situation est aujourdohui nettement tranchée : Dominique Baudis règne

sans partage au Capitole, siège du pouvoir municipal, tandis que le PS occupe

le conseil général grâce à une confortable majorité assurée par les cantong

ruraux. Baudisiens ou assimilés et socialistes se livrent une bataille féroce

dans les communes de banlieue, bloguant l'émergence d'une structure d'agglo-

mération, pourtant de plus en plus nécessaire. [l faut, en outre, comPter avec

un autre acteur de poids du jeu politique local : la famille Baylet et son jour-

nal La Dépêchn d.u Mid.i, de tradition radicale, en situation de monopole, qui

ne manque pas de mener un jeu subtil entre les forces en présence et parfois

de souffler sur le feu.

La situation haute-garonnaise paraît exemplaire à un double titre : elle

illustre d'une part cette forte politisation des pouvoirs locaux qui est une des

conséquences de la décentralisation. Mais cette politisation se déployant sur

fond de médiatisation à outrance, les notables locaux ont été contraints de

masquer leurs motivations politiques en jouant la carte de "l'apolitisme tech-

nicien''. Comme I'ont fait remarquer Didier Migaud et Jean-Jacques Gleizal :

"Les présidents veulent ayant tout être reconnus, être aimés comme gestion-

naires, même si la politique sous-tend naturellernent le plus souvent leur

action"lS

Pour desserrer l'étau formé par une métropole et un conseil régional

orientés à droite, la majorité socialiste du conseil gên&al de la Haute-Garonne
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a développé une stratégie de communication sur deux plans différents :
expressif et organiquera.

Elle s'est dotée des moyens d'une comrnunication expressive pour imposer
une nouvelle image du département, à I'intérieur comme à l'extérieur. Dans le
même temps, elle a mis en place un système de communication organique en
tissant un réseau d'échanges et de relations avec les communes du départe-
ment dans le but de recomposer le territoire à son profit .

II. - LES MOYENS DE I.A COMMUNICATION EXPRESSTVE.

Le conseil général de la Haute-Garonne s'est lancé dans la communication
expressive à la fin de 1985 : conséquence manifeste de 'ol'effet Baudis" et de
I'approche des échéances électoralee de 1986. A la fin de I'année 1985 , à I'ins-
tigation d'un groupe de conseillers généraux, élus issus de communes de ban-
lieue peuplées par des cadres et des techniciens supérieurs, et représentatifs
d'un certain renouveau de la classe politique localeo il fut créé un Comité
d'information et de communication (CODIC). La présidence de cet organisme
fut confiée à Claude Ducerto maire de Labège et fondateur d'une technopole
dans la banlieue sud de I'agglomération tou-lousaine. La création du CODIC ne
s'est pas faite sans mal. Il a fallu forcer I'indifférence et même la méfiance de
beaucoup d'élus ruraux pour lesquels la communication se bornait au tradi-
tionnel toca-narr.etas sur les stades et les marchés de plein vent. La forme
associative n'a pas été choisie seulement pour procurer une souplesse de ges-
tion au comité rrais aussi pour établir une certaine mise à distance propre à
couper court aux critiquesrs.

Dans les mois qui suivirent cette création: ![uatre personnes furent embau-
chées dont deuxjournalistes afin de lancer un journal bimestriel tiré à 350 000
exemplaires :'oCanal 3f '0, Un logo fut également choisi. Il est formé des ini-
tiales H.-G. en surimpression d'un arc-en-ciel qui traverse un carré bleu.
Seule référence identitaire, dans un ensemble apparerrment banal, une petite
croix du Languedoc rouge, dans le coin gauche. Il faut noter que dans le même
temps et à I'initiative de D. Baudis, la ville de Toulouse et la région Midi-
Pyrénées ont adopté la croix du Languedoc, mais d'or sur fond rouge.

Paral lèlement au travai l  du CODIC, le département a passé de gros
contrats avec des agences de communication pour des campapes d'affichage
4 X 3 sur les principaux domaines d'intervention du conseil général. Cette
mise en concurrence a eu pour conséquence une in-flation rapide des coûts ; les
dépenses annuelles de communication ont atteint et probablement dépassé les
15 millions de francs. Elle témoigne aussi doune certaine hésitation des respon-
sables départementaux. Malgré une volonté évidente d'agiro ils n'ont pas su
définir de manière cohérente une politique de communication ni exercer une
maîtrise sur des opérations décidées au coup par coup.

Les campagnes d'affichage, en dépit d'un réel effort de créativité, ont êté
un échec. Elles visaient à montrer que le conseil gênêral était présent, grâce à
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racontés en bandes dessinées. Plus banal, la diffusion de gadgets : porte-clés,

stylos, pin's, dont Ie succès est assuré auprès des". conseillers généraux !

, Pour faire face à toutes ces tâches, le coDIC a dû s'étoffer. II compte à

l'heure actuelle huit personnes dont six professionnels de la communication :

une équipe jeune dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 30 ans' D'après les

r".pot r"Ll"r, les recrutements ont privilégié les doubles compétences asso-

"irit 
urrr pratique des techniques dà communication avec une formation de

base orieniée veis la sphère du politique : diplôme d'IEP, études de droit ou

d'histoire. Un des repioches formulés à I'encontre des services rendus par les

agences de communication qui ont travaillé pour le département de 1985 à

téAS frlt précisément un certain manque d'expérience en matière politique et

administrative.

Le coDIC s'est également structuré en départements. un département
,'Edition" est chargé de la publication de Canal 3T,journal de 16 pages au for-

mat tabloTd, 
"t 

qo"d.i"h.ômie, comportant un important rédactionnel et tiré

à 400 000 exemplaires pour 5 numéros par an, distribué par publi-postage.

Les deux journal istes àe ce département, assistés d'une documental iste,

cooçoiveni et rédigent également de nombreuses brochures commandées par

1", âioe".", servicés départementaux ainsi que les publicités rédactionnelles

diffusées sur des espaces achetés dans la presse locale et nationale (2 par mois,

en moyenne). Depuis, janvier I99I, ils participent au lancernent d'un journal

internl, Notes 31, distribué à 3000 exemplaires auprès du personnel départe-

mental et dont I'objectif est de créer ooun esprit d'entreprise" et de préparerle

regroupement des serviceso actuellement éparpillés, dans le futur hôtel du

département.

IJn service audiovisuel gère une photothèque et prépare des diaporamas et

des films vidéo qui seront présentéi par le département o'marketing direct"

présent avec des itands généraux et spécialisés dans les salons gui se tiennent à

îorrlorrse et dans doautres manifestations en France et à l'étranger, une ving-

taine par an, en moyenne.

La subvention annuelle versée au CODIC se montait à 5 millions de francs

en 1990 (hors frais de personnel). Mais les dépenses réelles de communication

drr cooseil génêral de la Haute-Garonne sont certainement plus élevées, car le

coDlc opère pour le compte d'organismes,tel le comité départemental de tou-

ris-" grfa un budget p"opr". On peut raisonnablernent estimer à 7 millions de

f""n"s i" budget com-uniàation, s;it 0,23 7o d'un budget total de 3 milliards ;

le ratio par habitant est de 7,80 F, ce qui situe la Haute-Garonne dans la

-oy"rrodd", départements comparablesrs . A Toulouse, dont le budget global

est du même ord.e, le pourcentage est de 0,26 mais le ratio s'élève à I7 francs.
- En tout cas, les responiables départementaux affichent aujourd'hui leur volon-

té de contrôler les coûtso pour éviter les dérapages des premières années'

Comme on peut le constater, les outils mis en oeuvre restent très clas-

siques. Le département ne s'est pratiquement pas aventuré sur le terrain des
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nouvelles techniques de communication (NTC). Il existe bien un serveur télé-
matique par le 36 15, mais il est commun avec la préfecture et ne diffuse que
des informations adrninistratives, très peu consultées. Dans le secteur des
radios locales, le conseil gênêral a fait une expérience malheureuse, avec la
reprise d'une fréquence en 1986 (radio RFM), et l'installation d'un studio
entièrement équipé, en plein centre de Toulouse. Mais les quatre journalistes

embauchés n'ayant pas voulu se plier aux directives du conseil général, il s'en
est suivi un con-flit qui s'est soldé par quatre licenciements et la fermeture de
la station deux ans plus tard.

Sur le terrain télévisuel, Toulouse a connu la première expérience de chaî-
ne locale hertziennere. Télé-Toulouse (TLT), inaugurée au printemps 1987,
est entre les mains d'un consortium qui associe la CGE, la ville de Toulouse et
la Dépêche d,u Mid.i; le département a pris in extremis une participation de 4
Vo du capitaL ll faut dire que TLT, n'a pas véritablement convaincu les tou-
lousains et que son audience reste faible, avec un déficit chronique (I0 mil-
Iions en 1990) ; mais sa diffusion couvre toute l'agglomération toulousaine, le
département ne peut s'en désintéresser et envisage d'augmenter sa participa-
tion. Il pratique pour l'instant l'achat d'espace, comme il le fait assez souvent
dans la Dépêch.e, bonne manière envers les Baylet. Enfin, le département est
totalement absent du câblage de Toulouse et de Blagrrac, opération menée par
France TéIécom et la CGE, avec des résultats très moyens : taux de pénétra-
tion de l'ordre de 6 à7Vo bien inférieurs à ceux escomptés. Face à I'offre insis-
tante des marchands de NTC, les Hauts-garonnais paraissent encore un peu
méfiants sinon indifférents.

III. - LES RÉSEAIrX DE LA COMMLTNICATION ORGANIQUE .

La communication orgânique ne s'adresse pas aux citoyens/administrés,
mais  aux  co l lec t i v i tés  loca les  de  base,  aux  communes e t  à  leurs
représentantsoles maires. Le département de la Haute-Garonne, comme ses
homologues, cherche à se poser en interlocuteur privilégié des maires spécia-
lement en milieu rural. Dans ce but, le conseil gênéral a développé un système
d'aide et d'assistance technique aux communes, disposé en réseau. Prenant
appui sur I'article 32 de la loi du 2 mars 1982, relatif aux "agences départe-
mentalesoo, cette politique de communication organique a abouti à la mise en
place de trois structures : le Syndicat départemental de I'informatique (SDI),
I'Agence technique départementale (ATD) et le Centre départemental de ges-
tion (CDG)20.

Le SDI est la plus ancienne, héritière du Service informatique, crêê en
avri.J 1972 à la Préfecture, et passé et 1982 sous la coupe du département.
Depuis son origine, ce service gèrait les besoins informatiques du département
(paye des personnels, comptabilité analytique, aide sociale, etc...). En outre,
il s'était mis à offrir des prestations aux autres départements de la région
Midi-Pyrénées ainsi qu'à divers services d'Etat et à quelques communes. La
prise en main du SDI par le conseil gênéral a été I'occasion d'une redéfinition
de ses missions. Dès 1983, priorité a êtê accordée à I'informatisation des com-



20 "ETREOUNEPASETRE'

munes et aujourd'hui le bilan est exemplaire avec 150 communes qui utilisent
ses services, souvent par I'intermédiaire d'une structure de regroupement,
SIVOM ou SfVU. L€ SDI est ainsi entré en concurrence directe avec une ini-

tiative ancienne de la ville de Toulouse dans ce domaine. L'Atelier municipal
d'informatique, contemporain du service départemental, a êté à I'origine d'un
syndicat intercommunal, crêê enL975, pour le traitement de I'information, le

SITIZPL, qui a rassemblé des communes de toute la région Midi-Pyrénées et
même au-delà (Narbonne, Poitiers), autour d'un système centralisé de télé-
traitement basé à Toulousezl.

Le système du département est plus souple et mieux adapté à des petites

communes aux besoins modestes, car il offre soit le télétraitement des tâches,
soit une aide à l'éq.ipement autonome, grâce à des subventions et une assis-
tance technique, Les deux réseaux sont donc en concurrence sur le territoire
de la Haute-Garonne, et particulièrement dans la banlieue toulousaine, enjeu
des luttes politiques. Les adhésions à chacun des deux réseaux recoupent
d'ailleurs assez largement les clivages partisans. Le SDI sert clairement la

stratégie de présence sur I'agglomération du conseil général et de sa majorité
socialiste et leur tentative d'encerclement de la ville-centre et des communes
modérées de la périphérie.

L'Agence technique départementale et le Centre de gestion jouent aussi
leur rôle dans cette re-territorialisation. L'ATD crêêe, en 1985-86 met à la dis-
position des maires, une capacité d'expertise et de conseil dans les domaines
administratif, juridique, contentieux et leur fournit une documentation tech-
nique. Elle tient, en quelque sorte le rôle joué naguère par les sous-préfets et
laissé plus ou moins en deshérence par la décentralisation. L'ATD assume
aussi une importante activité de formation des élus et des secrétaires de mairie
grâce au concours d'équipes d'universitaires et d'experts privés. Quant au
Centre départemental de gestion, chargé de gérer la carrière des fonction-
naires territoriaux, il propose depuis une date plus récente (f990) des conseils
en organisation et des audits aux communes qui en font la demande.

Comme pour la communication expressive, cette communication organigue a
une fonction de légitimation de I'institution départementale que le président de
conseil gênêral et les vice-présidents responsables de ces organismes ne man-
quent jamais de mettre en avant. "A la une, I'aide aux communes !'0, titre le
journal départemental Canal 3I , dans sa livraison d'avril-mai 1991. Mais,
coûlme I'ont montré diverses études, il y a, derrière ces interventionso un risque
très réel de mise en tutelle des comnunes22. Certes, il existait déjà pour les
petites communes avec le système classique des subventionso mais il peut se génê
raliser avec I'extension de ces nouveaux réseaux et cela contre I'esprit et la lettre
des Iois de décentralisation (art, 2 de la loi du 7 janvier f983). A I'ancienne
tutelle des représentants de loEtat, se substituerait une nouvelle tutelle de la
techno-structure départementale aussi pesante et peut-être plus partisane.

Interrogés sur ces risques de dérapage vers un néo-clientéIisme local, les
élus et les fonctionnaires départementaux protestent de leurs bonnes inten-



ii Ë
 g i i Ë

iâiiiïi*Ë
ïÉ

g 
lll iË

Ë
 

ls,i 
i

Ë
i ï* iuggg 

Ë
iiilË

iË
liË

Ë
Ë

 
Ë

gi 
IË

g 
Ë

Ë
it 

È
Ë

Ë
,ït*iË

gsË
 

Ë
ggltiË

glggË
g 

giïgtË
Ë

 
sgis,Ë

âiË
Ë

 
Ë

 tliË
su3i 

i j ËË
 

;33 
+

g;ïgus 
â$È

i 
gigil 

gili

F
 Ê

É
.e

â
*Ë

 ÉË
'Ë

 ËË
:a

E
l 

ï:
5

 
H

.Ë
 

^
 

! 
o

 
o

'1
5

s
iË

E
! E

 Ë
 $,

Ë
 sï H

*E
 Ë

 Ë.
E

+
 F

:; 
E

 
*E

H
F

Ë
n

 
E

 E
 Ë

 i
Ë

E
.e

 Ë E
 &

 
Ë

:
.9

 E
 ô

,3
 c

,,.9
 .E

-
.' €

 ?
l.H

:e
:ï ;.E

F
 

ti'Ë
Ë

.Ë
I 

'E
ô

o
E

 â
H

is
i: 

H
E

r s.t*;g
=

 p lÉ
r.r !'Ë

; 
j 

F
=

 
È

b
'o

t

F
 ËïË

 ilT
S

 
iË

: c
,çË

Ë
g

È
Ë

[f*Ë
-[ F

 iË
 Ë

 e: ,ii.r
Ë

i'g
.E

 r.5
's

 iE
 E

ï€
Ë

JÈ
i 

iâ
iE

Ë
,9

i!,: 
o

 E
i 

., j

Ë
F

Ê
;Ë

E
 

Ë
"Ë

Ë



Ë
Ë

?
Ë

Ë
Ë

*.Ë
ÏË

È
Ë

È
È

t; 
9

;Ë
Ë

T
 *'1

,!i 
i 

1
Ë

.

T
E

 iEÈ
E

E
 

g
:;Ë

 E
 $*i

ïË
 *;F

tË
 ;li$

 
i iE

Ë
tï Ë

E
iË

i 
a

Ë
î* Ë

 :Ë
i

$
a

 :À
fË

i i$
Ë

Ë
 

,t Ë
ï€

â
iË

3
iîË

Ê
tiïisË

i
*Ë

 
le

X
=

s
 x

S
Ë

Ë
 

i 
i€

Ë
r3

 iË
5

H
* *Ë

;i 
€

Ë
;1

E
Ë

ï ,iË
É

a
l 

tiË
i Ê

Ë
Ë

E
E

{ i Ë
,*3

rts
 

Ë
; Ë

; 
Y

 e: ! i â
s

Ë
s ;H

ItË
 iE

e
Ë

 ,àl!Ë
:iË

!Ë
 :H

Ë
È

Ë
 Eg

rr :s
îF

Ë
;ri

igaitgggliâa1sslââllït




