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Gauche ; 
quelle stratégie ? 

Un numéro 
de L'Economie en Questions 

Après six mois de silence, L'Économie en Questions a fait paraître son 
premier numéro depuis la victoire de la gauche... Rien de plus naturel, 
alors, à os que le sujet traité soit la <t nouvelle politique économique » 
mise en couvre depuis te 10 mai. Certes, on y retrouve les mômes rubri
ques - ou presque — liées à l'actualité immédiate (conjoncture. Polo
gne., i ou a l'actualité des livres et revues, mais l'essentiel de ce numéro 
double est consacré à cette politique économique, à la « social démocratie 
tranquille ». Avant l'ouverture du dossier, un premier article montre com
ment la FNSEA profite des maladresses et de l'incapacité du gouverne
ment à faire des choix clairs pour mobiliser l'ensemble — ou presque — 
des paysans, môme ceux qui recevront plus qu'ils n'ont jamais reçu. 

Quant au dossier lui-même, il aborde de nombreuses questions avec 
comme hypothèse centrale que s'opère un partage des taches entre le so
cial — ou l'Etat serait le martre d'œuvre — et l'économie — où la modifi
cation des structures et la définition de nouveaux choix industriels (plans 
par branches, reconquête du marché intérieur.. J s'inscrit toujours dan. ta 
même logique d'internationalisation du capital et où donc les logiques pa
tronales sont respectées (cf. article sur la machine-outiP. Après avoir mon
tré qu'il est possible de s'engager dans un autre type de développement et 
que les contraintes internationales (tant au niveau des structures de l'ap
pareil de production qu'au niveau de la valeur de la monnaie! ne sont pas 
aussi rigides que voulait bien le dire Barre... et môme le P S , le dossier se 
consacre aux problèmes français. En tout premier lieu, quelques éléments 
sont donnés sur le patronat français Iles structures professionnelles, le rôle 
des PME, ou Gattaz, qui n'est pas un patron aussi neuf qu'il veut bien le 
dire.J avec, comme interrogation : le pouvoir économique dans l'entrepri
se va-t-îl être modifié par l'arrivée de la gauche au pouvoir r* Ce à quoi la 
présentation du rapport Auroux et une interview de Livio Mescarello 
(secrétaire confédéral CGTI apportent une réponse posrtivo mais nuancée. 

Par la suite, l'exposé, pour illustrer la politique industrielle suivie par le 
gouvernement, du secteur de la machine-outil décrit la logique dans la
quelle s'inscrit le gouvernement (concertation avec les patrons dans l'éla
boration de plans industriels dont ils sont ensuite les garants) et les impor
tantes limites qu'elle rencontre, tandis qu'un article de Daniel Richter 
ICFDT Renault-Flins) démystifie le « modèle de nationalisation » Renault, 
alors môme que la loi de nationalisation fait l'impasse sur les nouveaux 
droits des travailleurs des entreprises rationalisantes. 

Enfin, la dimension politique n'est pas oubliée avec une interview 
d'Yvon Bourdet et Olivier Corpet (Centre International de Coordination et 
de Recherche sur l'Autogestion. CICRA) qui soulignent la disparition de la 
référence autogestionnaire depuis le 10 mai au sein de la gauche institu
tionnelle, la timidité des réformes des droits des travailleurs, mais égale
ment la faiblesse de la revendication autogestionnaire... ce qui amène les 
auteurs à se replier sur <r ce gui peut être fait, même de partie/, même s'i/ 
s'agit d'une simple cogestion u ... 

Au total donc, un numéro intéressant, qui fournit de nombreux élé
ments utiles pour se forger un point de vue, môme s'il reste encore très 
général et devra être approfondi... en liaison avec la réflexion de toutes les 
composantes du mouvement social... 
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Commandos à Isigny, 
meurtre à Clichy ASSEZ! 

D e p u i s le 3 f é v r i e r , a v e c ses c a m a r a d e s d e h ' u l m e n à 
C l i c h y , A h m e d M e d j i r , o u v r i e r a l g é r i e n , o c c u p a i t s o n 
u s i n e . L e l u n d i 15 , a u c o u r s d ' u n e a l t a q u e b r u t a l e l a n c é e 
p a r d e s n o n - g r é v i s t e s et d e s c a d r e s , i l t r o u v a i t l a m o r t . I l 
se b a t t a i t t o u t s i m p l e m e n t p o u r g a r d e r s o n e m p l o i , p o u r 
c o n s e r v e r l a p o s s i b i l i t é d e r e n t r e r a u p a y s , t r o i s m o i s t o u s 
les d e u x a n s . L a d i r e c t i o n d e F u l m e n , f i l i a l e d e l a C G E e n 
c o u r s d e n a t i o n a l i s a t i o n , n ' a r i e n v o u l u e s a v o i r . E l l e a v a i t 
o b t e n u d e s t r i b u n a u x u n o r d r e d ' é v a c u a t i o n . S a n s d o u t e 
c e l a n ' a l l a i t - i l p a s a s s e z vite ? C e t t e f o i s , i l y a e u m o r t 
d ' h o m m e . 

E t le C N P F , s a n s l a m o i n d r e p u d e u r , « alerte l'opinion 
et les pouvoirs publics sur le développement d'actions 
illégales et violentes de certains syndicats ». I l se p l a i n t d e 
l a m u l t i p l i c a t i o n d e s o c c u p a t i o n s d ' e n t r e p r i s e s , d e sé
q u e s t r a t i o n s d e c a d r e s et d e d i r i g e a n t s . . . C e s t p a r f a i t e 
m e n t o d i e u x . T o u t a u t a n t q u e l e s d é c l a r a t i o n s d e P . 
M a r c h e l l i , d é l é g u é g é n é r a l d e l a C G C , q u i e x i g e d u g o u 
v e r n e m e n t u n e p r i s e d e p o s i t i o n e n f a v e u r d e l a m a î t r i s e . 
T o u t d e m ê m e , i l f au t ê t r e s é r i e u x . 

Q u i p r o v o q u e ce t te « montée des violences » ? Q u i 
d o n c a s a u v a g e m e n t a t t a q u é les grév is tes d e c h e z B c s n i e r 
a I s i g n y ? Q u i d o n c a q u a d r i l l é c e t t e v i l l e . 6 h e u r e s d u r a n t 
p o u r a s s u r e r le succès d ' u n e o p é r a t i o n d e c o m m a n d o ? 
Q u i d o n c a agressé a v e c u n e v i o l e n c e i n c o m p a r a b l e les 
f e m m e s g r é v i s t e s d e ce t te f r o m a g e r i e ? P l u s r é c e m m e n t , 
a p r è s m ê m e le m e u r t r e d ' A h m e d M e d j i r . d e s e m b l a b l e s 
o p é r a t i o n s - c o m m a n d o s o n t c o n t i n u é : a i n s i à T r a c y - l e -
M o n t , d a n s l ' O i s e , à l ' u s i n e P o c l a i n - H y d r a u l i c s , o ù le 

d i r e c t e u r et v i n g t c i n q a g e n t s d e m a î t r i s e o n t d é c o u p é les 
p o r t e s d e l ' u s i n e p o u r r é c u p é r e r d u m a t é r i e l ? J u s q u ' o ù 
v o n t - i l s a l l e r , c e s r e v a n c h a r d s d u 10 m a i . c e s h o m m e s d e 
m a i n d e p a t r o n , s o u r d s à t o u t e r e v e n d i c a t i o n , q u i r e f u 
s e n t d ' a p p l i q u e r les o r d o n n a n c e s s u r l e s 3 9 h e u r e s , q u i 
t e n t e n t d e r e p r e n d r e a u t r e c h o s e et c o n t i n u e n t à l i c e n c i e r . 
L a v i o l e n c e , c 'est e u x ! 

E t q u e d i r e d e l ' a t t i tude d e l a p o l i c e et d e c e r t a i n e s 
a u t o r i t é s p r é f e c t o r a l e s , q u i se c r o i s e n t les b r a s p e n d a n t 
q u e d e tels a c t e s s e p r o d u i s e n t ? O n é t a i t h a b i t u é s à p l u s 
d e c é l é r i t é , q u a n d i l s ' a g i s s a i t , s o u s G i s c a r d , d ' é v a c u e r 
m a n u m i l i t a r i les g r é v i s t e s , o u d e m a t r a q u e r d e s m a n i f e s 
t a n t s . E u x a u s s i v i s i b l e m e n t , n 'ont p a s d i g é r é la d é f a i t e 
é l e c t o r a l e d e l a d r o i t e . E u x a u s s i f o n t t o u t p o u r q u e r i e n 
n e c h a n g e , p o u r q u e les p a t r o n s g a r d e n t , s u r le t e r r a i n , 
d a n s les f a i t s , l e u r p o u v o i r e n t a m é le 10 m a i . 

E t c e l a , i l n 'es t p a s q u e s t i o n p o u r l e s t r a v a i l l e u r s d e le 
t o l é r e r ! Q u e d e s c o m m a n d o s , d e s m i l i c e s p a r a l l è l e s , 
p u i s s e n t e n c o r e sév i r e n t o u t e i m p u n i t é , q u e la p o l i c e , 
d a n s c e s c a s l à . l a i s s e f a i r e , o n ne p e u t l ' a c c e p t e r . Q u e les 
p a t r o n s , p l e i n s d e m o r g u e , e s s a i e n t d e p r e n d r e l e u r 
r e v a n c h e e n b l o q u a n t t o u t c h a n g e m e n t , c e l a n o n p l u s o n 
ne peut l ' a c c e p t e r ! 

A u j o u r d ' h u i , d e s l u t t e s s e d é v e l o p p e n t u n p e u p a r t o u t . 
C e s t b i e n l a p r e u v e d e c e t t e v o l o n t é p o p u l a i r e , f a c e a u x 
rés is tances p a t r o n a l e s , d e ne p a s l a i s s e r fa i re ! 

M o n i q u e < I I I M A N 



24e congres du PCF 
De notre envoyé spécial Nicolas DWALLOIS 

Cinq jours qui n'ébranlèrent rien du tout 
ou comment se déroule un congrès du P C F 

Autant le dira tout da suite, U n'y avait pratiquement pas de mi
litants de base au congrès de Saint-Ouen. Rien que des cadres. 
Se/on les chiffres fournis, plus de 92 % des délégués avalent des 
responsabilités dans le PCF, dont 57 % au moins au niveau fédé
ral, plus du quart disposait d'un mandat électif, et 90 % exer
çaient o des responsabilités syndicales ou associatives ». Cinq 

jours d'immersion dans un tel bain n'en permettent pas moins 
d'apprécier ce qui fait courir ces membres du PCF. 

2000 
HOMMES 

DE MARBRE 

Demandez-leur si parfois ils s'interrogent sur le bien-fondé de 
leur engagement, si le doute les assaille, si la critique les touche. 
Us vous répondront tous positivement. Car l'idée qu'ils sont capa
bles, et eux seuls, de se remettre en cause, est une de leurs gran
des certitudes. Une de ce/les qui fondent leur supériorité. D'ail
leurs, quel autre parti aurait l'idée de remonter « sans complaisan
ce » jusqu'à 25 ans en arrière pour expliquer un échec récent ? 

Non pas, à l'entendre, que le PCF se soit jamais trompé. On ne 
se trompe pas, au PCF. Il am've qu'on « apprécie mal » une situa
tion, toujours « complexe », qu'on « ne tienne pas suffisamment 
compte » des mutations; il faut alors a s'adapter », « surmonter 
les obstacles », « corriger » parfois, mais jamais « changer ». Et 
comment pourrait-il en être autrement ? Au plus profond d'eux-
mêmes, les cadres du PCF ont intériorisé des certitudes qui relati
visent tout, les 15 %, la Pologne, la crise interne, et le reste. Ces 
certitudes sont martelées à la tribune du congrès, par Marchais 
comme par las autres intervenants. 

Le Progrès, voilà une de ces certitudes. Il est révolutionnaire, il 
ne peut être que cela. Il est inéluctable. Progrès de l'Histoire, qui 
fait du PCF le dépositaire — exclusif — de l'ancestral combat des 
opprimés contre les oppresseurs. Marchais, dans son rapport, a 
ainsi fait remonter le fil rouge jusqu'aux serfs du Moyen Age. Pro
grès de l'Humanité, qui ne peut aller que vers un avenir radieux : 
e, Nul ne sait exactement quel sera le visage de cette humanité 
dans cent ou deux cents a n s . Mais il suffit de prolonger dans 
l'avenir la courbe commencée, et deux choses sont certaines : à 
condition de garantir la paix, l'humanité aura étendu le champ des 
connaissances et elle aura s u donner une plus large application, 
pour tous les hommes et pour tous les peuples, aux nobles princi
pes de liberté, d'égalité et de fraternité » {rapport Marchais). 
Comment dans ces conditions ne pas considérer comme de sim
ples péripéties les avatars présents du parti ou des pays de l'Est. 

Comment ne pas voir dans le coup de force de Jaruzelski une 
simple anicroche dans un pays qui connaissait « cent fois pire » U 
y a encore quarante ans, sous le fascisme ? Progrès des sciences 
et des techniques, « révolutionnaire », lui aussi. On est monté é la 
tribune pour dire combien la robotique « ouvrait des horizons nou
veaux », combien la Recherche développée « créait des perspecti
ves nouvelles », combien la statistique « démontrait scientifique
ment les mutations de la société française et justifiait pleinement 
l'analyse du Comité Central ». Et ce laser, omniprésent, quel sym
bole f II apportait bien peu à la décoration de la saHe, mais U était 
la Science présente au 24* congrès. 

Certitude aussi, malgré les vicissitudes, d'être une force, homo
gène, dé/imitée. Dans un congrès du PCF, on n'annonce pas que 
des travailleurs ont adhéré, on dit qu'ils ont « rejoint » le parti; ils 
sont rentrés dans le camp. Ce camp est vaste en France, et le fait 
que soient annoncés a les plus forts effectifs depuis la Libéra
tion » ne fait tiquer personne, alors même que la perte de 500 cel
lules est confirmée. Mais H est encore plus vaste dans le monde, 
et les 112 délégations entassées dans la tribune internationale en 
témoignent. Comment ne pas relativiser les résultats électoraux 
quand on voit que du monde entier on est venu au congrès du 
PCF, des ministres et des héros, des gouvernants et des guérille
ros ? Plongée dans la vie quotidienne, la notion de camp est peut-
être parfois subjective. Mais ici, au congrès, elle est matérielle. Il y 
a la salle et la tribune, le bloc des communistes, et les autres, par
qués dans leur tribune, le presse et quelques invités en l'occurren
ce. On se fait face. Et, pour une fois, puisqu'on en a les moyens, 
le rapport de forces, on fait savoir par des sifflets ce qu'on pense 
de ces médias qui ne pensent pas comme le PCF. 

Le camp ne se définit pas seulement par rapport à l'extérieur. 
Au congrès, on se retrouve — enfin — entre communistes, sur la 
même longueur d'onde, sans toutes ces contradictions qui font 
pourtant la vie. On y pratique une fraternité très apprêtée, qui a 
besoin de force démonstrations physiques et gestuelles, d'accola
des et de tapes dans le dos. On ne dit pas Marchais ou Frterman, 
mais Georges ou Charles, même quand on vient leur faire signer 
un autographe, et qu'on rougit d'honneur après la poignée de 
main du camarade ministre. On se persuade que tous les commu
nistes sont égaux, du ministre d'Etat au délégué d'entreprise, mais 
on se libère quand plus personne n'est à la tribune. C'est ta récré
ation. On entonne « Chevaliers de la Table ronde » quand le CC 
se réunit dans une autre salle, mais les visages redeviennent sé
rieux quand la récré est finie et que reviennent fes dirigeants. 

C'était cela, le PCF, dans le bocal clos du Palais des Sports de 
Saint-Ouen. Un rassemblement d'hommes et de femmes bardés 
de certitudes, heureux de pouvoir faire bloc, persuadés d'être 
pendant cinq jours avec l'Histoire, la Science, l'Avenir. Des 
hommes et des femmes de marbre. 

mE R C R E D I , 10 h. L e s 
derniers échos du brou
haha viennent mourir 

contre les parois de la vaste nef 
de verre et de béton qu'est le 
Palais des Sports de Saint-Ouen. 
L'appel de Gisèle Moreau a été en
tendu, le silence se fait, le congrès 
commence. Par l'élection du bu
reau (on disait jadis praesidium). 
Simple formalité, bien sûr, mais 
dans un congrès où moins d'un 
participant sur vingt aura l 'occa
sion de s'exprimer, l'applaudi-
mètre peut devenir moyen poli
tique, Marchais en sort large
ment vainqueur, suivi des quatre 
ministres, de Krasucki, Séguy, 
Sanguedolce et Lajoinie. L e s au
tres sont loin derrière. 

Paulette Fost donne le ton 
avec un petit discours de bien
venue dans sa commune, et 
vient Marchais. Il est 10 h 15. 
Long, son rapport est cependant 
écouté dans un silence parfait, 
tout juste ponctué d'applaudis
sements quand sont évoquées 
l'autogestion, la Résistance, la 
C G T et l ' U R S S , et de sifflets 
quand résonnent l e s mots 

de Trilatérale ou de « médias ». 
Allongé du repas, le discours de 
Marchais ne s e terminera qu 'à 
17 h. L e s plus courageux des 
délégués a v a i e n t c o m m e n c é 
dans la matinée à prendre des 
notes, mais tous finalement se 
sont résignés à attendre l'Huma
nité du lendemain. 

On présente — poliment — les 
délégations du P S , d u M R G , du 
P S U , saluées poliment. Autre 
chose est l'accueil réservé à 
l'Union progressiste, et surtout à 
la C G T . La C F D T , elle, recueille
ra froideur et quolibets. L e 
premier jour est aussi celui de 
l'élection des commissions. Un 
secrétariat d u Congrès, cinq per
sonnes (dont Plissonnier et Po-
peren), dont le rôle sera de sé
lectionner et d'ordonner les de
mandes d'interventions. Trente 
secondes, temps de levée des 
mandats compris. Une commis
sion de la Résolution, chargée 
d'étudier les amendements pro
posés. Vingt noms, dont celui de 
Hermier. Une minute. La com
mission des mandats, ayant pour 
tache de « vérifier » ceux-c i , dix 
noms, une minute. Originalité de 
ce congrès, une « commission » 
de l'Humanité est mise sur pied : 
six membres du C C , plus un dé
légué par fédération, y partici
pent. La commission des candi
datures au C C échappe à ce 
processus, ce qui est perçu ici 
comme un signe de grande dé
m o c r a t i e : c h a q u e fédéra t ion 
« proposera » au secrétariat du 
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24e congres du PCF 

M B 

congrès un ou plusieurs délè
gues. 

Puis monte à la tribune l'inef
fable Gremetz, pour le salut aux 
délégations étrangères. Il se ris
que à une ônumération laborieu
se et trébuchante des 112 orga
nisations représentées. A u pal
marès des ovations viennent; 
dans l'ordre le Vietnam, C u b a . 
l ' U R S S , le Chili, la Pologne, le 
Polisario, le Kampuchea, le Sa l 
vador, le Nicaragua et la Chine. < 
Le P C italien arrive bori~dernter â ; 

ce petit jeu. 
En tout cas , la chaleur de se 

retrouver ainsi partie prenante 
d'un si vaste camp international 
joue son rôle. L'ambiance est 
faite. Il est 19 h, et temps de se 
séparer. 

J e u d i . 9 h. Changement de dé
cor. La tribune des délégations 
étrangères est presque vide (à 
l'invitation de ta S N C F et d ' E D F , 
ils sont partis en T G V visiter la 
centrale de Creyss-Malville), celle 
de la presse clairsemée. L e s dé
légués, eux, sont la. Ils enten
dent au total 23 interventions 
dans la journée. Parfois relâchée, 
l'attention est grande quand par
lent des « vedettes », Malberg et 
Herzog dans la matinée. Avant 
d'aborder leur sujet, les autres 
intervenants soulignent leur ac
cord, tantôt « profond », tantôt 
« total », parfois « enthousias
te ». avec le rapport de Mar
chais. 

Mais le clou de la journée sera 
le débat « improvisé » sur la pé
riode 1977-1981. Une nouvelle 
preuve de démocratie « totale ». 
Rémy Auchède, membre du C C , 
vient d'évoquer cette période. 
« Et si on suspendait les inter
ventions pour se faire un petit 
débet ? », lance alors Malberg, 
président de séance. Imaginez ! 
Un débat dans la salle, oui , 
avec de vrais micros baladeurs I 
Une première dans un congrès 
du P C F . Et reconnaissons les 
qualités des délégués. Pour rô-
ipondre à ce fameux militant cri
tique de Haute-Garonne, invité 
tout exprès, les interventions 
« spontanées » de la salle étaient 
très bonnes, bien construites, 
bien argumentées, bien pronon
cées, sans hésitations. C e n'est 
pas à la portée de tout le monde 
d'improviser ainsi . . . Bref, il y eut 
là une petite heure qui émoustilla 
tout le monde, avant que ne re
prennent les choses sérieuses 
avec le discours — très gouver
nemental - de Frterman. 

I 

On notera de cette journée qu'il 
fut dit que le 24' congrès était ' 

; « sans doute le plus important 
depuis celui de Villeurbanne »\ 
i en 1937 I), et que la période 
1977-1981 non seulement n'avait 
pas été négative, mais qu'au 
contraire elle avait semé 
idées neuves qui commencent 
seulement à être prises en comp

t e au niveau gouvernemental. C e 
jjeudi également se sont réunies 
les premières commissions. 

V e n d r e d i . 9 h 30. Les journalis
tes disposent de quelques privi
lèges sur les congressistes. A u 
jourd'hui, pendant les débats, ils 

'•fw sont invités ô un apéritif offert 
par Marchais, et servi par de sé
millants jeunes hommes aux 
blousons de l'Anisette 5 1 . C'est 
à cette occasion que sera an
noncée la prochaine visite d'une 
délégation du P C F - « de ni
veau intermédiaire » — en Répu
blique Populaire de Chine. L e s 
congressistes aussi ont des avan
tages. « On » leur a remis ce 
matin le « bilan financier » d u 
parti, dont les grandes lignes se
ront développées à la tribune par 
le rapporteur de la « commission 
de contrôle financier », avant 
adoption unanime. Est égale
ment à leur disposition la liste 
définitive des membres de la 
« c o m m i s s i o n d e s c a n d i d a t u 
res », composée finalement de 
cent cinquante-deux représen
tants des fédérations et dix délé
gués du C C sortant. Enfin, ils 
disposent dès aujourd'hui des 
premières c o n c l u s i o n s de la 
« commission de la Résolution », 
et sont invités à faire leurs ulti
mes remarques dans la journée. 

Les micros baladeurs sont res-
sortis. pendant trois petits quarts 
d'heure, pour un « débat » l à * 
croire que les autres interven-i 
lions ne sont pas considérées 
comme telles) sur l'appréciation 
de la politique gouvernementale.* 
Il en ressort la nécessité pour le 

« P C F de privilégier le terrain de 
l'action dans les entreprises, no
tamment par le biais de la C G T j 
Mais qui sont-ils, ceux qui ont 
l'honneur de pouvoir parler ô la 
ribune du 24" congrès ? Difficile 

savoir de prime abord, puis
que, en parfaite démocratie, 
chacun est présenté de manière 

[neutre : « Paul Laurent, fédéra-
\tion de Paris », « Boccara, fédé-\ 
ration de la Somme », « Fîtar-

\man, fédération du Val-de-Mar-' 
\ne », e tc . « Chacun compte pour* 
\un », entendais-je dire. Difficile' 
jde savoir que cette grosse damej 
je chignon qui fait un discours 
particulièrement long et soporifi
que, Mme Hirszberg, est mem
bre du C C et responsable C G T 
de la Fonction publique. Elle dis- ' 
cutera d'ailleurs longuement en 
aparté avec Anicet Le Pors, 
qu'elle retrouvera le mardi sui
vant lors des négociations sala
riales de la Fonction publique, 
mais avec d'autres casquettes 
cette fois-ci. Difficile de savoir 
pourquoi interviennent Bourquin 
et Garino, dont les prestations 
n'apportent rien : en fait, leurs 
fédérations les avaient proposes 
pour le nouveau C C , mais ils 
n'ont pas été retenus; « on » 
leur a donc offert la compensa
tion d'un discours à la tribune. 
Journée courte que celle de 
vendredi : délégués et dirigeants 
vont se disséminer dans la soirée 
dans les 31 villes où se tiennent 
les « meetings de solidarité in
ternationale » (voir encart par 
ailleurs). 

S a m e d i 11 h. Un frisson dans la 
salle. Les journaux qui se refer
ment, les apartés qui cessent , les 
regards qui se font attentifs. 
« On » va parler de la Pologne, 
cette Pologne dont la situation, 
ils le jurent tous la main sur le 
cceur, « bouleverse » les mem
bres du P C F . Moins cependant 
que la manière dont les médias 
de la « fausse gauche » en ont 
traité. A h , s'il n'y avait que 
l'Huma I Jacques Estager, le 
spécialiste de la question, 
taillera un des plus gros succès Sous les regards agacés et 
du congrès avec une intervention 
particulièrement sinueuse. On en 
retiendra que l'action de Jaruzel-
ski ne peut pas s e comprendre si 
on n'a pas en tète l'état de 
Pologne au lendemain de 
Seconde Guerre mondiale, q u 
le P C F « ne cautionne pas l'état 
de choses actuel », mais estime 
qu'aucune autre solution n'était 
possible, et qu'enfin il est parti
culièrement indécent d'entendre 
le Président de la République re
mettre en cause Y a 1 alors 

môme que cette conterence 
réservé la Pologne dans 

frontières et garanti son indép
endance » ( s i c ) . So l idar i té , 

cette petite chose née en août 
1980, n'a pas eu droit de cité. Et 
vint, en fin d'après-midi, après 
une cascade d'interventions les* : 
plus diverses, Hermier. Pour; 
et un des actes essentiels dt 
congrès », l'adoption de la réso
lution. Et elle a bien travaillé, 
commission, étudiant les « 
amendements adoptés par le; 
conférences fédérales, mais aussi 
les 1635 qu'elles n'ont pas rete
nus, et ceux qui, conformément' 
à nos statuts, lui ont été adres-% 
ses individuellement par des ad
hérents. Au total, la commission 
a donc eu è examiner 2565 
amendements ». Elle en retiendra 
finalement 231 , s a n s surprise o n 
s'en doute, sauf peut-être un ra
jout concernant. . . l'alcoolisme. 
« Cela nous a posé problème », 
dira sér ieusement Hermier . 
<r Après mûre réflexion, croyons-
nous, nous nous sommes rangés 
i l'avis des conférences fédérales 
qui, tout en se refusant à mettre 
cette question à la même place 
que celle de la drogue, ont 
néanmoins estimé qu'il nous faut 
attirer l'attention sur la recrudes
cence de ce fléau social ». « Que 
ceux qui sont pour la résolution 
lèvent leur mandat ». Une forôt 
de mains se lèvent. » Qui est 
contre ? ». Personne. <r Absten
tions ? ». Le délégué de Haute-
Garonne lève la main. « Le réso
lution est adoptée à l'unanimité 
moins une abstention ». Brou
haha, car une petite main, 
là-bas, s'est levée timidement, 

jfuc Ah bon, je recommence. Quel 
'^ceux qui s'ebstiennent lèvent* 

.bien la main, qu'on les voie ». 

murmures réprobateurs de 2 OOOi 
délégués, les deux dresseront à 
nouveau leur mandat. L e P C F 
désormais un nouveau texte de' 
référence, adopté par 99,91 %• 
des votants. « Nous ne sommes 
pas des unanimistes », avait bien;' 
dit Marchais. . . 

• D i m a n c h e . « Goûtons voir, oui, 
*oui, oui, goûtons voir, non, non,\ 

non, goûtons voir si le vin est 
bon ». Avez-vous déjà vu un se
crétaire fédéral d u P C F , juché. 

une table, entonner cela ? 
ai vu , vers 12 h 30, en ce di

manche de clôture o ù volent les 
confetti et s'élisent les comités 
centraux. 

L e fameux « retard histori
que » ne doit pas toucher les 
hommes. E n tout c a s , c'est le 
même Gaston Plissonnier qui, 
depuis 1956, « rapporte » sur les 
candidatures au C C . A v e c bon-

v,homie. Le C C a fait du « bon 
travail », il est composé de 
n bons militants », il n'y a donc 
pas lieu de le transformer. Seuls 
douze nouveaux arrivent, pour 
remplacer « neuf camarades qui 
ne se sont pas représentés, à 
leur demande », Fiszbin rt qui est 
parti de lui-même », et Ballan-
ger, décédé. La commission ne 
fait d'ailleurs que <r proposer » 
145 noms, chacun étant « bien 
sûr » libre de voter pour d'au
tres, les sept proposes par des 
fédérations et non retenus par 
exemple. Deux de ces derniers 
obtiendront d'ailleurs une voix 
chacun. On vote à bulletin se
cret, sur la base d'une liste remi
se à chaque délégué, en présen
tant son mandat avant de glisser 
son enveloppe dans l'une des 
urnes disposées aux quatre coins 
de la salle. La liste des candida
tures est établie par ordre alpha
bétique. Le dépouillement, plus 
long que prévu, n'apportera ce 
pendant, qui en aurait douté, 
aucune surprise. Sur les 1 988 
votants lil y a 18 absents « pour 
cause familiale ou de santé »), 
les candidats obtiennent entre 
1 976 et 1 986 voix. On notera 
cependant qu'en plus du bulletin 
blanc et du bulletin nul, trois dé
légués, dans le secret de leur 
vote, ont rayé Marchais, Frter
man et quelques autres des lis
tes. 

Et disparaît dans une salle 
'attenante le nouveau comité 
central, et explosent les délé
gués. C'est le moment des 
chants populaires et des chan
sons à boire, que n'interrompra 
que le retour d u C C , une demi-
heure plus tard. Secrétaire géné
ral, bureau politique et secréta
riat seront acclamés, évidem
ment, de môme que Georges 
Séguy, partant d u BP, mais qui, 
par le plus grand des hasards, se 
trouve présider la séance, il est 

^ 1 3 h 46, Marchais remonte à la 
tribune, le silence se refait : 
« Notre parti est une grande for
ce », « U est plus jeune que ja
mais », « ce fut un grand con
grès ». Comme toujours; 
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24e congres au PCF 
C, E S T f i n i , o n 

n'en parle plut ! 
La tempête a fait place 

a u c i l m c plai. L'équipage en a pro
filé pour colmater les voies d'eau, 
masquer les trace» des dégâts, et 
jeter par-dessus bord les objets 
encombrants. Le capitaine et ses 
officiers ont analysé la tempête, et 
conclu qu'elle était inévitable puis
que le cyclone venait de très loin 
dans le temps. Désormais, tout 
danger est écarté. Le navire est 
bon. quoiqu'un peu amoindri, le 
capitaine est valeureux, les hom
mes sont à leur poste, le cap est 
fixé, les Mules sont hissées. Faute 
de vent, il ne reste plus qu'à souf
fler très fort tous ensemble pour 
qu'elles se gonflent... 

L a configuration du Palais des 
Sports de Saint-Ouen aidant, l'i
mage peut être créée à propos du 
P C F saisi en son 24'Congrés. De la 
tempêté, il y en a eu assurément 
durant ces trois dernières années 
remplies d'Afghanistan et de Po
logne.de renouvellement des oppo
sitions internes, d'accord contraint 
avec le PS ou encore de ces fameux 
15 % qui feront date. Comme 
Irappé d'amnésie collectis-e. le 24* 
congres a pourtant semblé oublier 
toutescesdifficuliés. D e l à période 
1977-1981.forcément» complexe » 

et « contradictoire ». il n'est plus 
guère retenu, au niveau du dis
cours courant, que « l'intensité de 
la haiatlle politique »etsa« conclu
sion ». la présence de quatre com
munistes au gouvernement de la 
République 

I d é e s n e u v e s 

L'amnésie fait même bon mé
nage avec le fantasme, puisqu'un 
des thèmes principaux repris par 
les différents intervenants a été 
celui des •• idées neuves « émises 
durant celte période, idées telle
ment neuves qu'elles n'ont pas été 
comprises par une partie de l'élec
toral, bien qu'elles soient aujour
d'hui progressivement reprises en 
compte par le gouvernement. Sont 
ainsi ciiés la priorité donné à la 
Recherche, le nucléaire, la relance 
du charbon, la nationalisation de 
la sidérurgie, ou encore la politique 
de Santé. Le tour de passe-passe 
sur ce moment tourmenté de l'his
toire du P C F qui va des succès aux 
municipales de 1977 à l'écroule
ment des présidentielles n'est pas 
anodin. Il vise évidemment à dé
douaner la direction des échecs 
récents. Il vise aussi à verrouiller 
les portes face à une contestation 
interne, principalement véhiculée 
par Rencontres Communistes 
Hehdo. qui porte justement sur 
cette période. Enf in, et semble-t-il 
surtout, il tend à démontrer que la 
présence du P C F au gouverne
ment, loin d'être mutilante, peut au 
contraire lui permettre de faire 
passer un certain nombre de pro
positions. 

T r i p t y q u e 

Ainsi s'éclaire un des volants de 
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LA STRATEGIE 
DU CRABE 

Le P C F se fixe pour but 
de « tirer et pousser » 

à la fois. 
En marchant ainsi de travers, 

il voudrait bien 
parvenir à un socialisme 

à ses couleurs. 

la tactique du P C F . dont tout le 
Congrès a montré on ne peut plus 
clairement qu'elle s'articulait au 
tour de trois modules, les minis

tres, le parti en tant que tel, et la 
C G T . cette dernière éiani supposée 
parfaitement contrôlée. Aux mi
n i s t r e s , il revient d'être des 

• constructeurs «prouvant dans la 
pratique les qualités de gestion
naire d u P C F . A eux d'appliquer 
une solidarité gouvernementale 
.< M M faille ». lout en tentant de 
* tirer » leurs collègues, et le prési
dent lui-même, « toujours plus loin 
et plus vile dans le sens des ré
formes ». Ils sont désormais la vi
trine du parti - c tdcsonprojet — 
et en cela particulièrement valo
risés. L'accueil fait par les délégués 
à Fiterman. comme la manière 
dont celui-ci a tenté de se poser en 
homme d'Ftat l'attestent. 

Le paru, lui. • lire et pousse à la 
fois - , ce qui est un exercice diffi
cile Pas question pour lui d'aban
donner le terrain privilégié des 
entreprises, bien au contraire, puis
que c'est là qu'il est le plus à même 
de perpétuer son rôle de « défen
seur des pauvres » tout en se spéci
fiant par rapport au P S Maisdans 
le même temps, il est demandé à 
tous les militants de se comporter 
- en membres d~un paru de gou
vernement - , d'être eux aussi des 
• constructeurs • capables de faire 
des propositions économiques et 
de m s'intéresser directement à la 
question dupouvoir ». Un délégué 
des Yvelincs. cheminot, a parfai
tement résumé les choses en mon
trant combien il était difficile de 
«• soutenir ei expliquer t'actiim de 
Char/es ». (Fi terman. bien sûr), 
tout en « conservant l'influence du 
paru chez ceux pour qui le chan

gement ne M pas assez vite 
C e s i ici qu'intervient le troi

sième volet du triptyque, la C G T . 
Son rôle • décisif ». la nécessité de 
la • développer ». de l'a aider », 
tout cela a été maintes fois répété. 
La promotion au B P et au C C de 
plusieurs de ses dirigeants actuels 
ou passés éclaire bien le poids que 
le P C entend faire jouer à une cen 
traie syndicale qu'il considère vrai
ment comme sienne. Influente, nu 
met ujurmrnt nombreuse, actuelle
ment majoritaire, non liée au 
gouvernement, la C G T se voit fixei 
comme t ic ne de parler haut et fort 
d'agir éventuellement, et en tout 
cas d'être le fer de lance de la 
contestation des mesures gouver-
nentales, quand celles-ci ne veut 
pas dans le sens voulu par le P C . 

S u r d e s r a i l s 

Un changement qui va • dans le 
bon sens » grâce à faction des 
ministres communistes, un parti 
qui lie les actions de défense aux 
propositions de réformes, une 
C G T qui organise l'action à la base 
et capitalise éventuellement les 
mécontentements, tout est donc 
sur les rails. 11 ne reste plus qu'à 
attendre les dividendes électoraux 
de cette tactique. Marchais n'hési
tant même pas à dire — en aparté il 

Généraux et syndicalistes 
Les délégations étrangères présentas au congrès du PCF n'y 

prenaient évidemment pas la parole, leur nombre le rendant im
possible, mais, comme è l'accoutumée, aHes sa sont rendues en 
meeting, par groupes de quatre, dans différentes villes de France. 

A Amiens, dans le fief de Maxime Gremetz, celui-ci accueillait 
le représentant du parti polonais, le ministre Czyrek. Un couac : le 
mime soir, dans le même bâtiment, se tenait, è l'initiative de la 
coordination CGT pour Solidarité, une réunion de soutien è la 
lutte des travailleurs polonais; ceci en dépit des manœuvres de la 
municipalité — PCF - d'Amiens, qui avait tenté au dernier mo
ment de retirer la salle aux syndicalistes, arguent de frictions pos
sibles entre les deux assistances. 

C'est donc dans une ambiance tendue que se sont tenus, ven
dredi 5 février, deux rassemblements bien différents, regroupent 
chacun 300 à 400 personnes, l'un avec un ministre de la junte, 
l'autre avec un des responsables de Solidarité en France, Zbi 
gniew Kowalewski. Échanges verbaux dans le hall d'entrée com
mun. « Rendez-nous Walesa , o n voua rend Krasucki I a,è quoi les 
gros bras du service d'ordre du PCF répliquaient finement : « Ber-
geron I Bergeron I ». 

Cependant que commençait la réunion de soutien à Solidarité, 
dans un amphithéâtre plein i craquer, la réunion a de solidarité 
internationale » du PCF entamait la litanie des interventions des 
délégations. Après le Bahreïn et l'Equateur, ce fut au tour d'un 
membre d'une délégation tchadienne d'évoquer longuement la si
tuation dans son pays, étonnent un peu son monde lorsqu'il ex
pliqua qu'à la suite de /'« entente nationale » réalisée au Tchad, 
son m parti du prolétariat » détenait plusieurs ministères, dont 
celui des Transports, « Nous sommes persuadés que notre 
participation au gouvernement, quoique modeste, sera utile et 
positive ». 

Mais on avait gardé le meilleur pour la fin. C'est le représentent 
du parti it ouvrier u polonais, le ministre Czyrek ion n'a pas pré
cisé son grade) longuement ovationné par l'assistance, qui com
mence un couplet anodin sur les liens amicaux et ancestraux entre 
la France et la Pologne, pour évoquer enfin la situation interne de 
son pays, dans l'inénarrable langue de bois des pays de l'Est ; 
M Notre pays traverse une passe difficile, qui est due tant à des 
CSUtes objectives qu'à dos orreuis subjectives... » Lorsqu'il qwt 
tara la salle, par une porte discrète, H sera bloqué quelque temps 
et copieusement injurié par des mUitents de la coordination CGT. 
M. Gremetz e dû s'excuser de ce que de tels accrocs puissent se 
produire dans sa bonne vite. 



est vrai que le P C F espère bien 
par ce moyen redevenir le premier 
parti de gauche . O n peut tou
jours, dans te champ clos d'un 
Congres, se bercer d'espoirs. L e * 
realites sont dehors. 

Fort de ses ministres, le P C F 
peut bien tenter de se réclamer de 
l'action gouvernementale depuis le 
10 mai. pour en tirer profit. Diffi
cile cependant d'occulter la pré
sence largement minoritaire des 
communistes au pouvoir, et sur
tout le fait que la politique actuelle 
est avant tout celle définie par le 
P S et son ancien premier secré
taire, politique a laquelle le P C a 
été contraint de se rallier, après 
l'avoir définie comme étant • de 
droite ». Si bénéfice du pouvoir il y 
a , on peut logiquement penser 
qu'ils reviendront avant [oui au 
P S . 

A l'autre bout de la chaîne, fort 
de la C G T . le P C peut bien tenter 
de capitaliser les déceptions et les 
réticences envers les lenteurs du 
changement Cela peut permettre 
de gagner quelques voix et défaire 
oublier un peu les 1*• % d'avril K I . 
mais outre que la présence au gou
vernement rend les choses plus 
délicates, la fonction revendicati
ve, le • plus loin et plus vite » ne 
constitue en rien une alternative. Il 
faut, il faudrait, donc au P C autre 
chose, un projet susceptible de ral
lier a lui bon nombre des C K d c i ' r s 
du 10 mai. Ce projet, n'en douions 
pas, existe. 

L'utopie 

Il s'appelle le * socialisme à la 
française ». et il confirme la conti
nuité des objectifs du P C F depuis 
au moins k 22' Congrès de 1976. 
• Socialisme à la française ». Ces t 
à peu de chose près l'envers du 
capitalisme, comme si celui-ci, se 
retournant comme les doigts d'un 
gant, donnait une» autre "société. 
C e n'est pas par hasard que Mar
chais a employé cette forme de rhé
torique dans son rapport ( lecapita
lisme, c'est ceci, le socialisme c'est 
le contraire). Ce n'est pas par 
hasard que tous les exemples de 
» nouvelle pratique politique » 
n'ont finalement décrit qu'une ma
nière pour le P C F de se situer au 
confluent des lunes a la base et des 
mesures gouvernementales. C e 
n'est par hasard non plus qu'une 
bonne part du Congres a été consa
crée à une appréciation positive 
des régimes de l 'Est, où « par un 
long processus de transformation 
du réel, se construit l'utopie »(sic). 

L e P C F a donc bien un projet 
• définitivement élaboré » en ce 
24* Congres si l'on en croit Mar
chais. Ne lui manquent dans la 
période que les moyens d'y parve
nir. Mais sans doute n'est-cc-pasâ 
l'ordre du jour d'un parti profon
dément affaibli, dont l'objectif 
primordial semble bien être aujour
d'hui de se refaire une santé interne 
et électorale. Avec les mêmes hom
mes, la même politique, le même 
projet, les mêmes modèles. Qui a 
parlé de « mutations » ? 

A propos des relations 

renouées entre PCF et PCC 

L E 24- congrès du P C F a 
été l 'occasion de voir se 
renouer des relations en

tre ce parti et le Parti Commu
niste chinois, relations rompues 
depuis près de vingt a n s . Apres 
la visite de Berlinguer an Chine, 
suivie par celle de Santiago Car 
rillo, c 'est le tour des dlogeants 
du P C F de s e rendre A Pékin. 
Quelle signification peut-on a c 
corder, de part et d'autre, A la 
reprise de ces relations, une fois 
passé le moment compréhensible 
de surprise à entendre rapide
ment esquissé par la bouche 
d'Alain Roux, A la tribune du 24* 
congres, le bilan de la Révolution 
culturelle, avant même que le 

te. Depuis le 10 mai. et malgré la 
présence de ministre P C F au 
gouvernement, rien n'indique, 
tout au contraire, qu'il ait modi
fié ses positions internationales. 
Dans le même tempe, la crise 
polonaise était l 'occasion pour le 
PCI de marquer sen t ambiguïté 
ses distances avec les Soviéti
ques . C e n'est donc pas sur la 
basse d'une modification des re
lations entre P C U S et P C F que 
se renouent les relations avec le 
Parti chinois. E n seront-elles de 
ce fait modifiées 7 Rien jusqu'ici 
ne l 'annonce. Par contre, côté 
P C F , le rétablissement des rela
tions avec le P C C est avanta
geux dans la mesure où il pour-

critique de l'Union soviétique 
comme puissance hégémoniste 
et social-impérialiste n'a pas ces
sé d'être articulée depuis lors, 
bien que le fondement essentiel 
de cette analyse, l'appréciation 
de l ' U R S S comme un pays dans 
lequel le capitalisme a été res
tauré, n'ait plus aujourd'hui la 
même clarté, avec la liquidation 
(tes termes du * grand début » 
dans le Mouvement Communiste 
International des années 63-64. 
E n effet, selon la thèse léniniste, 
l'impérialisme procède du capita
lisme, et on ne saurait, comme 
revêtant imaginé, au colloque de 
Kharbine de 1979, certaine intel
lectuels chinois, soutenir A la fois 

national, elle-même antérieure au 
déclenchement de la Révolution 
Culturelle, n'a eu qu'une portée 
assez limitée et ses termes ont 
vieilli. S i les questions essentiel
les qu'elle soulève demeurent 
(rapport entre réformisme et ré
volution, nature des Etats socia
listes ré salement existants, rap
ports avec l'impérialisme, ê tes 
ne trouvent pas de réponse suf
fisante dans ta simple affirmation 
d'un maintien des principes an
térieurement définis par le Mou
vement Communiste Internatio
nal, elles sont A reformuler pour 
l'essentiel, en fonction des trans
formations effectives qu'a c o n 
nues la monde depuis la révolu-

L ambassadeur en France de la PPC au 24* congrès du PCF 

congrès du P C C , pas encore 
réuni, n'ait eu A le prononcer. 

L'élément essentiel de nou
veauté que comporte cet événe
ment, c'est le fait que c'est avec 
le parti d'Europe occidentale le 
plus lié A l'Union soviétique que 
les relations sont rétablies Parti
culièrement actif dans la défense 
des positions vietnamiennes lors 
de l'envahissement d u C a m 
bodge par c e pays , puis dans le 
conflit qui l'opposa en 1979 A la 
Chine, ardent zélateur de l'inter
vention soviétique en Afghanis
tan, défenseur inlassable des 
thèses soviétiques sur la détente 
e n E u r o p e , au m o m e n t o ù 
l ' U R S S renforce ton dispositif 
militaire A la frontière des pays 
occidentaux, et de la junte mili
taire polonaise, le P C F a plutôt 
accentué dans les dernières an
nées ton alignement sur Mos
c o u , vraisemblablement d'ailleurs 
sur la base de considérations 
d'ordre interne, et cela au mo
ment même ou H affichait une 
attitude sectaire et anti-soc ia lis-

rait atténuer la représentation de 
trop grande dépendance A l'é
gard des Soviétiques, qui pèse A 
de nombreux cadres et militants 
et lui aliène une partie Importan
te de l'opinion publique. 

Cet événement a fait naître de 
nombreuses interrogations sur le 
devenir des relations sino-sovié
tiques, et on a pu y voir l'an
nonce d'une redéfinition assez 
rapide de c e s relations, le retour 
A une situation non conflictuelle 
entre les partis chinois et soviéti
que, voire un renversement as
sez spectaculaire du système 
d'alliances A l'échelle mondiale 
On n'en est évidemment pas là, 
car II s'agirait alors non plut de 
l'extinction du différend idéolo
gique rendu public dans tes an
nées 1963-1984, malt d'une rup
ture avec toute la logique de la 
politique chinoise appuyée sur le 
thèae dee trait mondée, qui est 
rélément eeaentisl de continuité 
entre la période de direction 
maoïste de la Chine et la période 
qui a'eat instaurée en 1976. La 

ces deux propositions : l'Union 
soviétique est un pays socialiste, 
elle est en même temps impéria
liste. 

L e Grand Débat, quant A lui, 
est bien d o s . et les bases de la 
•citaion du Mouvement C o m 
muniste International ont cessé 
d'être appréciées comme valides 
par le P C C C'est toute l'analyse 
en termes de révisionnisme de la 
politique du Parti Communiste 
de l'Union soviétique août la di
rection de Khrouchtchev et dea 
partis qui empruntaient leurs 
analyses essentielles sur la co
existence pacifique avec l'impé
rialisme et le passage pacifique 
au socislisme, c'est cela qui a 
été remit en cause par le P C C , 
et du même coup la légitimation 
d'une ligne opposée, de nature 
révolutionnaire. 

Or, cette délimitation entre ré
vision des principes du marxis
me léninisme et maintien de c e s 
principes, sur la basa de laquées 
t 'était produite la scission du 
Mouvement Communiste Inter-

tion d'Octobre et des expérien
ces positives et négatives du 
m o u v e m e n t c o m m u n i s t e lui-
même. Parmi d'autres raisons, 
cette insuffisance de la définition 
révolutionnaire lors de la scission 
du Mouvement Communiste In
ternational explique le fafcie dé
veloppement des organisations 
et partis qui t e sont constitués 
alors pour la défense du mar
xisme-léninisme. Le rétablisse
ment dee lient entre le P C F et le 
P C C apparaît aussi comme une 
sanction de cette limite. Meit 
elle intervient au moment o ù , 
pour notre parti, l'analyse de 
cette limite donne lieu è un ef
fort de redéfinition de ton systè
me de référence théorique et 
politique at de sa stratégie. C e c i 
A cette condition qu'une identité 
révolutionnaire pourra te consti
tuer. Car le constatation de 
l'inadaptation dea réponses an-
térieuret è la réalité ne supprime 
pas lea questions essentieset, 
qui étaient posées; mal. 

M.C. 
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T r i b u n e de discussion d u 4 e Congrès du P C R 

V E R S le milieu des an
nées 70, on assiste à 
tout un bouleversement 

idéologique, dont quelques as
pects sont décrits dans le bilan, 
et sur lesquels il ne me semble 
pas utile de revenir. 

Quelle va être la position du 
P C R face à cette « crise de la 
subjectivité révolutionnaire » ? 
Il est dit dans le bilan que te 
P C R adopte une position « dé
fensive » (« Défense et main
tien des valeurs révolutionnai
res »), qui « ne peut tenir lieu 
de réponse aux mises en cause 
du marxisme ». C e n'est pas 
non plus là-dessus qu'il me 
semble utile de revenir. C'est 
par contre l'explication de cette 
attitude qui me semble insuffi
sante. A c e propos, le bilan 
mentionne : « On peut penser 
que dans cette période le Parti 
a eu tendance à sous-estimer 
l'ampleur des questions idéolo
giques qui se trouvaient posées 
et qui appelaient un dépasse
ment des réponses alors for
mulées, un renouvellement de 
la doctrine ». 

Le fait que le P C R ne se soit 
pas engagé franchement et pu
bliquement dans le débat idéo
logique va bien au-delà de l'ap
préciation sur l'ampleur des 
questions soulevées. 

Prenons l'exemple de la cam
pagne qui se développe à cette 
époque-là autour de la remise 
en cause du marxisme, de l'as
similation du socialisme au fas
c isme d'une part; et d'autre 
part, les questions que susci 
tent les goulags des pays de 
l'Est, et, entre autres, la ques
t ion d u s t a l i n i s m e . A n d r é 
Glucksmann intervient en pu
bliant plusieurs ouvrages, qui 
ont un certain impact. 

Comment le P C R intervient-
il, lui, par rapport à ces idées 
qui font boule de neige ? 

— Glucksmann fait l'objet de 
quelques lignes virulentes dans 
le Quotidien du Peuple Ice 
n'est pas la virulence, bien sûr, 
qui est contestée, mais les 
quelques lignes I). 

— La Cuisinière et le Man
geur d'hommes (ouvrage-clef 
de Glucksmann) fait l'objet 
d'un article détaillé dans Front 
Rouge de décembre 1 9 7 7 , re
vue à diffusion oh combien 
restreinte I 

— Le PCR apporte une ré
ponse politique, fruit d'une ré
f lexion impor tante , a v e c le 
Manifeste pour le Socialisme. 
C e Manifeste, qui représente 
un effort non négligeable, à 
mon avis, est diffuse a la base, 
par les militants, en fonction de 
leur implantation et de l'impor
tance de leur intervention. 

Le PCR peut-il prétendre 
avoir touché réellement ta fran
ge de gens qui n'était pas in
sensible aux arguments d'un 
Glucksmann ? Sur quel terrain 
s'est-il placé pour apporter ses 
réponses et ses propositions ? 

Sur son propre terrain, en 

restant dans son coin , sans au 
cun doute I Et cette conception 
frileuse de l'intervention dans le 
champ idéologique est à ratta
cher à la façon dont est envi
sagé le développement du Par
ti, c'est-à-dire l'accumulation 
des forces. Elle pourrait se ré
sumer dans ta formule de la ta-

Bernard-Henri Lévy 

che d'huile : les militants, par 
leurs interventions dans les en
treprises, dans les quartiers, 
convainquent individuellement 
des gens qui, tôt o u tard, doi
vent rejoindre les rangs du Par
ti, et c'est ainsi qu'il grossit. 

Ainsi, en privilégiant cet as
pect-là, on tourne le dos aux 
médias, qui sont pourtant l'ins
trument qu'utilisent ceux qui 

sont à l'initiative de cette cam
pagne pour faire circuler leurs 
idées (l'édition en particulier et 
la publication d'articles dans 
les grands journaux). 

C e choix, cette attitude pla
cent le PCR en décalage par 
rapport aux interrogations qui 

lectuels dans la diffusion des 
idées qui, à un moment donné, 
correspondent aux préoccupa
tions d'un groupe social ? 

2) Quel est , à ce moment-là, 
le rapport entre les intellectuels 
et 

a) les gens qui ont ce type 
d'interrogations; 

A propos 
du bilan 

concernant 
l'intervention 

du PCR 
dans le champ 

idéologique 
au milieu 

des années 70 

naissent, avec toutes les con
séquences que cela peut avoir 
quant à son impact, et à sa 
crédibilité. Cette situation mar
ginale par rapport aux médias 
dans laquelle s'est tenu le PCR 
soulève des questions sur les
quelles il serait important de 
réfléchir pour intervenir effica
cement dans le c h a m p idéolo
gique. 

1) Quel est le râle des intel-

b) ceux qui n'y seront sen
sibilisés que plus tard ? 

Toujours dans le môme ordre 
d'idées, quel est le rôle des 
médias dans la propagation des 
idées en France,et dans leur 
infiltration d u t issu social ? De 
la réponse que l'on fournit à 
c e s questions dépendent des 
interventions tout à fait diffé
rentes. 

- Soit l'on reste dans son 

coin et on continue à faire 
confiance à la « tache d'hui
le a , 

— Soit on engage une réfle
xion sérieuse sur le moyen ma
tériel d'intervenir dans les mé
dias, mais aussi sur une réelle 
politique de recherche théori
que. Et dans ce cas , il ne fau
drait pas hésiter à faire un ap
pel dans les rangs du P C R lui-
même, mais aussi à l'extérieur. 
Il ne faudrait pas hésiter non 
plus, l'enjeu en vaut la peine, à 
prêter attention aux travaux qui 
sont faits dans tous les domai
nes et qui font avancer la con
naissance (histoire, sociologie, 
sc iences, etc.) 

Enfin, cela impliquerait éga
lement deux choses . 

La première serait de ne plus 
cacher le débat, pour l'exté
rieur, sur des questions brûlan
tes, débat qui existe dans les 
rangs du P C R . Et pour ce la , il 
faudrait consentir à s e départir 
de cette méfiance paralysante 
envers une position non encore 
é l a b o r é e . P o u r q u o i ne pas 
montrer pub l iquement q u e 
dans le P C R on débat ? Et le 
montrer, cela veut dire que l'on 
sait que l'on peut être amené à 
modifier des analyses, toujours 
publiquement, cela s'entend. 

La deuxième serait de sortir 
de cette conception étroite du 
centralisme démocratique qui 
consiste à se contenter de 
« centraliser et concentrer les 
idées justes des masses ». Là 
aussi un certain nombre de 
questions méritent d'être po-

Comment peut-on isoler les 
aspirations des gens, ai justes 
soient-elles, du contexte politi
que et idéologique dans les
quelles elles se trouvent ? Quel
le valeur opératoire cela peut-il 
avoir, de ne concentrer que c e s 
idées sans , par ailleurs, porter 
une appréciation d'ensemble 
sur la situation politique et le 
champ idéologique dans les
quels eiles se développent ? 

L'article 15 des statuts est un 
bel exemple de cette concep
tion, ainsi que le 7 octobre 
1976 où la « centralisation des 
idées justes » avait pourtant bien 
fonctionné. C e jour-là, la sur
estimation de la situation n'est-
elle pas explicable non seule
ment par le fait que n'ont été 
pris en compte que les points 
de vue d'une frange avancée 
de gens, mais aussi que ces 
points de vue ont été isolés de 
tout le contexte politique, com
me si la réalité était si simple 
que l'on puisse s e contenter 
d'en ponctionner les « idées 
justes » ? 

Martine J . 
(cellule Aubervilliers-

Saint-Denis) 
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T r i b u n e de discussion du 4 e Congrès du P C R 

L A N A L Y S E du boulever
sement du champ idéo
logique en France appa

ru au milieu des années 70 
constitue une part importante 
d u bilan de notre activité. 

L'enjeu apparaît clairement : 
le courant anti-marxiste qui 
s'est développé, comme le 
questionnement sans réponse 
de la théorie marxiste, ne doi
vent pas constituer dans la pé
riode à venir un obstacle à une 
maturation et une clarification 
politique du mouvement social , 
ainsi qu'à sa transcription au 
plan de l'édification d'une for
ce révolutionnaire. 

Oe ce point de vue, posons-
nous la question : est-ce nor
mal que la matière première de 
choix qui a principalement ali
menté l'argumentation (fragile) 
des « idéologues anti-marxis
tes » anciens ou nouveaux, 
mais qui a aussi posé question 
aux révolutionnaires en semant 
le doute dans leurs rangs, est-il 
donc normal que cette matière 
première s'identifie aux résul
tats totalement ou partiellement 
négatifs obtenus au cours de 
transformations socialistes (ou 
avouées comme telles) de so
ciétés de surcroît différentes à 
de nombreux égards de la nô
tre, tant du point de vue socio
logique, économique, culturel, 
évo lu t ion h is tor ique ( U R S S , 
Chine, Cambodge, Vietnam.. . !? 
A mon sens non. Depuis le dé
but du siècle, dans le domaine 
d e s m o u v e m e n t s qu ' in i t ia le 
ment o n peut qualifier de pro
gressistes ou de révolutionnai
res, il n'y a pas eu que des lut
tes de libération nationale o u 
des révolutions socialistes. E n 
particulier, en France ou en 
Europe, pour ne parler que de 
ce qui est proche, combien de 
mouvements populaires concer
nant différentes couches socia
les , d'ampleurs et d'impacts 
certes différents, se sont pro
duits sans donner lieu, en de
hors d'une caractérisation poli
tique ou dans le meilleur des 
c a s à un enrichissement d'ana
lyse politique, à un approfon
dissement théorique ? 

Citons-en quelques-uns : 
1936, les grèves d'après la Li
bération, celles d'avant 1968 et 
le mouvement de 1968 lui-
môme, les grèves d ' O . S . , Lip 
et à la campagne les mouve
ments de viticulteurs, ce qui 
s'est passé en 1968 même, le 
mouvement des paysans tra
vailleurs..., dans le milieu em
ployé les grèves de postiers, 
des banques. . . , le mouvement 
populaire en Pologne; recon
naissons que toutes c e s luttes 
n'ont donné lieu qu'à une tra
duction politique de leur conte
n u , des aspirations qui s 'y sont 
m a n i f e s t é e s , s a n s interpel ler 
lou si peu) positivement la thé
orie marxiste et les différents 
apports dont elle a bénéficié 
(Mao Tsé-toung en particulier). 

Une logique ou un type de 
raisonnement s'est développé, 
selon lequel ce qui accouche 

s 
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Renault 1968 

« Reconstruire 
un courant 

idéologique » 
d'une révolution, d'une prise de 
pouvoir, peut seul servir à véri
fier ou non la justesse d'une 
science par définition incom
plète (ce n'est pas faire injure à 
Marx, Engels, Lénine, Mao 
Tsé-toung, Gramsci . . . ) , éven
tuellement à l'enrichir sur des 
aspects particuliers. 

Posons la question plus bru
talement et plus directement : 
le matérialisme dialectique n'a-
t-il pas marché sur une jambe 
depuis plusieurs décennies ? Il 
est temps d'en finir avec une 
situation o ù , de fait, dans le 
rapport à la théorie révolution
naire, il y a deux statuts : l'un 
privilégié pour les dirigeants 
historiques et acteurs d'un pro
cessus révolutionnaire condui
sant à l'instauration d'un nou
veau pouvoir (il ne s'agit pas là 
de relativiser ni leurs mérites ni 

leurs erreurs), l'autre secondai
re pour ne pas dire réduit à 
néant pour ceux, et ils sont 
nombreux, qui n'ont pas enco
re atteint cette étape, condition 
nécessaire, mais loin d'être 
suffisante, l'Histoire l'a montré. 

Ne parlons pas de ceux pour 
qui le vocabulaire marxiste tient 
Heu de caution théorique ou 
d'autres pour qui il est d'un 
grand secours pour maintenir 
leur sys tème d 'explo i ta t ion 
chez eux et à l'extérieur de 
leurs frontières. 

Bien sûr, on peut rechercher 
les causes de cet état de fait 
dans les traditions et les rap
ports qui ont prévalu entre 
Partis Communistes au sein de 
la III" Internationale, ou entre 
Partis Communistes (au pou

voir ou nonl et les « contesta
taires H et « dissidents » de 
l'époque qui étaient pour le 
moins stérilisants... Mais est-ce 
bien suffisant ? 

De deux choses l'une, ou le 
marxisme est u n B thôorio scien
tifique ou il n'en est pas une. 
Parce qu'elle s'adresse et vise à 
transformer les sociétés aussi 
diverses que les couleurs d'un 
arc-en-ciel, elle présente quel
ques particularités et son « uti
l isat ion » soulève q u e l q u e s 
questions qu'il me semble ur
gent d'aborder. E n voici quel
ques-unes : 

1) Dans la liaison de la théo
rie à la pratique, y a-t-il un élé
ment nouveau, qualitatif, intro
duit dans la pratique lorsqu'elle 
s 'accompagne de l'exercice d u 

pouvoir ? Autrement dit, de 
quelle manière et jusqu'où la 
transition, la rupture de l'an
cienne société à la nouvelle 
doit-elle modifier les rapports 
existant entre pouvoir politique 
et parti révolutionnaire ? 

21 S i la théorie marxiste est 
une science qui vise à une ex
plication et une connaissance 
d'ordre rationnel d e la société, 
n'y a-t-il pas une part de faits 
sociaux (principalement dans le 
domaine culturel) qui doivent 
échapper à un moment donné 
à l'influence du pouvoir poli
tique ? 

3) Théorie scientifique, mais 
aussi théorie in complète, o n 
sait l'importance qu'ont accor
dée entre autres Marx, Engels 
et dans une moindre mesure 
Gramsci aux éludes ethnologi
ques 1= description et analyse 
des groupes humains sous tous 
leurs aspects, écologique, tech
nologique, économique, politi
que, juridique, religieux, fami
lial...) A l'époque, c e s études 
ne concernaient que des socié
tés dites primitives. De c e point 
de vue, que l'on prenne garde : 
l'ethnologue ne nie pas la pos
sibilité d'une science de la for
mation sociale, il observe, il 
décrit, mais ne se considère 
pas comme acteur. Cette scien
ce a été et est toujours traver
sée par de multiples courants 
idéologiques, et le marxisme 
n'en est pas un dos moindres. 
Aujourd'hui, c 'est aussi sur les 
sociétés développées que se 
portent les études ethnologi
ques, qu'elles concernent les 
sociétés rurales, urbaines, et 
dans tous les domaines de la 
vie o u de l'activité sociale. 
Lorsqu'on sait l'attention tou
te particulière portée par les 
gouvernements à ces études 
(l'Institut d'Ethnologie lorsqu'il 
existait en France dépendait d u 
ministère des Colonies, les élu
des réalisées en Asie du S u d -
Est ont beaucoup été étudiées 
par les Américains... , l'a Ecole 
ethnologique » soviétique est 
une des plus actives au niveau 
des études produites soit en 
U R S S soit en Afrique.. . ) , on 
comprendra qu'il s'agit là d'un 
domaine producteur d'éléments 
d'analyse indispensables pour 
qui veut approfondir la théorie 
marxiste. 

Reconstruire un courant idé
ologique n'est pas chose facile, 
et c'est peut-être pour cela 
qu'il importe, sur la base des 
acquis existants, de bien définir 
dans quel esprit cela doit être 
conduit, quelle doit être sans 
prétention notre contribution à 
cette entreprise et avec quels 
courants, quels apports d u 
domaine des sciences sociales 
cela doit se réaliser. 

Denis (fédération 
Paris-Nord) 
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Un appel 
« pour le succès 

du socialisme en France » 

E P U I S des années, te 8 
mars est une fournée in
ternationale de lutte des 

femmes, un moment de rôaffir-
mation de notre force, de notre 
refus de l'oppression, de notre 
solidarité avec toutes les femmes 
en lutte dans le monde entier. 

8 mars 1962... Depuis dix 
mois, La gauche est au pouvoir 
en France. Cette année, le 8 
mars devient date officielle, le 
président de la république rece
vra des représentantes des As
sociations féminines et féminis
tes, des militantes syndicales. . . 
Certains demandent que le 8 
mars soit jour férié, chômé pour 
toutes les f e m m e s -

Bref, jamais, comme c e 8 
mars 1982, nous n'aurons autant 
été fêtées, « célébrées ». . . 

Mais derrière les « honneurs » 
et les médailles, qu'en est-il 
exactement ? 

L e s femmes, le 10 mai, ont 
contribué de toutes leurs forces 
au départ de V G E et de ses sbi
res; avec l'arrivée de la gauche 

au pouvoir, nous étions en droit 
d'attendre une autre politique 
que celle que nous avons subie 
précédemment (politique natalis
te, renvoi au foyer, travail à 
temps partiel, c'est-à-dire chô
mage à temps partiel, limitation 
draconienne de notre droit à l'a-
vortement, e tc . ) . 

E t ce , d'autant plus qu'on 
nous avait fart de nombreuses 
p r o m e s s e s . . . F . M i t t e r r a n d , au 
Colloque organisé par Choisir, 
avait rappelé les positions du P S 
sur toute une série de questions 
nous concernant : sur l'avorte-
ment : remboursement par la 
S S , élargissement des délais, 
suppression des clauses restricti
ves pour les mineures et les im
migrées, sur le travail, dénoncia
tion de la politique de renvoi au 
foyer, augmentation des équipe
ments collectifs (300 000 places 
de crèches nouvelles devaient 
être créées), travail à temps par
tiel : Ui au temps partiel, formule 
pénalisant les femmes, il faut 
préférer la réduction du temps 
de travail ») etc. 

Or, nous constatons que dix 
mois après l'élection de F.Mit
terrand, nous attendons tou
jours. . . Non seulement les pro
messes ne sont pas tenues 
(avouement, toujours rien mal
gré les déclarations d'Yvette 
Roudy, crèches : 10 000 places 
supplémentaires dans le budget, 
chiffre dérisoire face aux be
soins), mais des lois ouvertement 
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d i s c r i m i n a t o i r e s c o m m e ce l les 
sur le travail (lois votées sous 
Giscard et qui n'avaient pas ô 
l'époque bénéficié des voix de la 
gauche) sont reconduites : Pierre 
Mauroy n'expliquait-il pas dans 
son discours de rentrée qu'un 
des moyens de lutter contre le 
chômage était le développement 
du temps partiel ? 

Oui, aujourd'hui, les femmes 
sont les laissées pour compte du 
changement, et ce malgré les 
promesses et les honneurs. No
tre situation sur le marché du 
travail ne cesse de se dégrader : 
plus de 55 % dee chômeurs sont 
des femmes, avec les lois sur le 
temps partiel est officialisé le re
fus de reconnaître que les fem
mes, comme tout travailleur, ont 
droit au plein emploi. . . Des mil
liers de licenciements sont pré
vus dans les secteurs à majorité 
féminine (textile, habillement), 
30 % de suppressions de postes 
sont annoncées pour les années 
à venir dans le tertiaire avec le 

Communiqué 

d é v e l o p p e m e n t d e l ' informati 
que . . . 

La véritable ségrégation à no
tre égard qui règne dans le mon
de masculin d u travail demeure 
et s'amplifie : les femmes ga
gnent 50 % de moins que les 
hommes, la formation profes
sionnelle reste un bastion mas
culin, les rares équipements col
lectifs sont dérisoires par rapport 
aux besoins, enfin, les tâches 
ménagères reposent toujours sur 
nos épaules... 

S i le quota de 60 % en faveur 
des femmes dans les stages de 
format ion déc idé par Y v e t t e 
Roudy est un juste rattrapage, le 
début d'application des mesures 
concernant la formation profes
sionnelle — création de stages 
pilotes de bureautique — ne va 
pas, le moins que l'on puisse 
dire, dans le sens de rompre le 
ghetto des filières féminines, des 
emplois sous-payés, sous-quali
fiés. Seule une loi obligeant les 
patrons à la mixité absolue de 
l'embauche, de la formation, de 
la promotion, avec possibilité 
pour les associations féministes 
de se porter partie civile, peut 
améliorer cette situation. Nous 
l'attendons... 

Bref, nous continuons à faire 
les frais d'une société patriarcale 
et capitaliste, et ce , malgré les 
déclarations d'intention sur le 
nécessaire changement des men

talités... L e s femmes ne sont pas 
dupes. Le changement ne se 
mesure pas aux paroles et aux 
promesses, mais aux actes . . . 

Ainsi, si pour certaines fem
mes, la revendication du 8 mars 
journée chômée-payée apparaît 
comme un juste droit, une re
connaissance des femmes, il est 
clair que môme si nous obte
nions ce o cadeau », cela n'ap
porterait aucune solution aux 
problèmes concrets posés aux 
femmes par la dégradation de la 
s i tua t ion é c o n o m i q u e n o t a m 
ment. Ce que nous voulons, ce 
que nous attendons d'un gou
vernement de gauche, ce sont 
de réelles mesures permettant de 
changer la situation de toutes les 
femmes : la reconnaissance du 
droit au travail, c'est-à-dire l'a
brogation des lois sur le temps 
partiel votées sous Giscard, une 
réelle diminution du temps de 
travail sans perte de salaire, la 
mixité absolue de l'embauche, la 
formation, la promotion; des 

é q u i p e m e n t s co l lec t i fs c o r r e s 
pondant aux besoins des fem
mes, non seulement des crè
c h e s , mais aussi des laveries, 
d e s r e s t a u r a n t s de quart ier , 
moyens de sortir les femmes du 
ghetto du travail domestique, 
l'abrogation de la loi Veil-Pelle-
tier, le droit total à disposer de 
notre corps, la reconnaissance 
du Mouvement de libération des 
femmes comme interlocuteur au 
môme titre que les syndicats, 
c'est-à-dire l'accès aux médias, 
le droit d'existence dans l'entre
prise.. . 

Et pour ce faire, nous consta
tons une fois de plus que seule 
la lutte collective des femmes, la 
force de leur mouvement, impo
sera une remise en cause radica
le de notre oppression millénaire. 
Plus que jamais cette année, 
avec les femmes en lutte dans le 
monde entier, avec les Folles de 
la place de Mai en Argentine, 
avec les femmes polonaises en 
lutte pour la liberté, avec les 
femmes algériennes qui refusent 
le code de la famille, nous crie
rons : 

C O N T R E N O T R E O P P R E S S I O N , 
POUR N O T R E LIBÉRATION 
T O T A L E , 
C ' E S T T O U T E S E N S E M B L E 
QU ' IL F A U T L U T T E R I 

T O U T E S L E 6 M A R S 1982 
A 16 h P L A C E D U C H A T E L E T 

Lancé au début d u mois de 
février, cet appel (voir le texte 
ci -dessous) est signé par 71 
personnalités de gauche, politi
ques ou syndicales. 

S'appuyant sur l'ampleur de la 
victoire de la gauche aux élec
tions du printemps 1981, il se 
présente comme une démarche 
de regroupement :« tes signatai
res veulent renforcer l'unité de 
toutes les composantes politi
ques qui participent au chan
gement en cours », « des forces 
issues de toutes les expériences 
politiques et syndicales qui se 
réclament du socialisme ainsi 
que des forces qui cherchent 
encore les moyens de participer 
au c h a n g e m e n t au -de là des 
grandes organisations politiques 
existantes ». S'adressant à des 
femmes et des hommes de 
gauche venus d'horizons diffé
rente », cet appel invite è c o n 
crétiser ce regroupement par la 

La victoire de la gauche aux 
élections du printemps 1981 
constitue un phénomène d'une 
ampleur et d'une portée excep
tionnelles dans l'histoire de notre 
pays. La netteté du résultat 
l'homogénéité sociale du ras
semblement qui a porté au 
succès, fa garantie de durée 
qu'une majorité parlementaire 
solide confère è l'action d'un 
gouvernement où sont représen
tées les composantes principales 
du mouvement populaire, per
mettent de considérer que l'ex
périence actuelle ouvre des pos
sibilités d'action considérables. 

Il s'y ajoute une défaite et un 
discrédit des forces de droite 
dans leurs diverses expressions, 
mais qui ne les empêchent que 
pour un certain temps de repré
senter une alternative crédible è 
la coalition au pouvoir. Cepen
dant, la consolidation et l'exten
sion de ce premier succès ap
pellent de nouvelles actions or
ganisées. 

C'est pourquoi, engagés dans 
l'expérience qui se déroule en 
France, les signataires veulent 
renforcer l'unité de toutes les 
composantes politiques qui par
ticipent au changement en 
cours. Femmes et hommes de 
gauche venus d'horizons diffé
rents, nous voulons prendre tou
te notre part è l'élaboration et è 
la défense des grandes réformes 
mises en chantier par le gouver
nement de la gauche unie. 

Pour nous U n'y a pas d'unité 
de la gauche sans liberté, c'est 
pourquoi nous sommes attachés 
à la liberté d'expression et de 
débat au sein de la gauche, et 
nous entendons contribuer i la 
promouvoir dans la société tout 
entière. Aucun parti n'a le mo
nopole de fa représentetion de 
la gauche. Nous voulons faire 
vivre le pluralisme. 

Pas de socialisme sans démo
cratie politique ; la démocratisa-

création de a comitôsderunitô ». 
Parmi les signataires, se trou

vent à la fois certains cégétistes 
connus pour leur opposition à la 
ligne confédérale (René Buhl, 
Jean-Louis Moynot, Raymond 
Charpiot. . . ) , des oppositionnels 
du P C comme Maurice Kriegel-
Valrimont ou J e a n Chaintron qui 
avaient participé au regroupe
ment du « Manifeste », ou an
ciens membres du P C F comme 
A l e x a n d r e Ad ler o u A n t o i n e 
Spire. Des membres de la direc
tion du P S U (Serge Depaquit, 
Victor Leduc) participent aussi a 
cet appel ainsi que plusieurs 
responsables du P S parmi les
quels Didier Motchane, Claude 
Estior, Gérard Delfau. Un appel 
qui témoigne donc à la fois de la 
diversité possible des stratégies 
en présence et de la vitalité des 
aspirations au regroupement et 
au socialisme démocratique dans 
notre pays. 

bon de l'Etat est un principe 
fondamental qui doit pouvoir se 
concrétiser è travers des prises 
de décision, chaque jour plus 
décentralisées. La marche vers 
l'autogestion, dans laquelle se 
reconnaissent aujourd'hui toutes 
les composantes de la gauche, 
doit permettre que les décisions 
se prennent enfin au plus près 
de leur enjeu. 

Le coup de force polonais 
scelle l'échec d'un mode de 
développement qui atteint main
tenant ses limites historiques. 
Les partisans d'un socialisme 
démocratique en France ne peu
vent se soustraire à une critique 
radicale de ces sociétés, enga
gées aujourd'hui dans une im
passe. 

Mais on ne saurait, pour 
autant, oublier que la quasi 
totalité des expériences gouver
nementales social-démocrates 
n'ont pas permis jusqu'à mainte
nant qu'on remette fondamenta
lement en cause le fonctionne
ment d'une société de classes. 

Enfin, le succès d'une expé
rience socialiste en France sup
pose une lutte conséquente pour 
créer un climat de paix sans 
concessions é l'une des deux 
super-puissances. 

Aujourd'hui ces orientations 
peuvent regrouper des forces 
issues de toutes les expériences 
politiques et syndicales qui se 
réclament du socialisme ainsi 
que des forces qui cherchent 
encore des moyens de participer 
au changement au-delà des 
grandes organisations politiques 
existantes. C'est la raison pour 
laquelle nous souhaitons que 
partout dans le pays se créent 
des comités de l'unité à l'image 
du groupe d'initiative que nous 
constituons en se prononçant 
clairement pour la succès du 
socialisme en France. Il faut 
aider à ce que le débat s'amplifie 
dans le pays.» 

8 mars 1982 : 
journée internationale 

des femmes 



ROUBAIX : 
SOLIDARITE 

AVEC 
SOLIDARITE 

V OILA maintenant un an 
que le comité Solidarité 
avec Solidarité de Rou-

beix a été créé. C'était en lévrier 
1981, sur la base d'un appel na
tional. Des lors, diverses réu
nions de soutien et de populari
sation de la lutte de Solidarité 
ont eu lieu A Lille et à Roubaix, 
avec un temps tort lors de la ve
nue dans la région d'une déléga
tion de Solidarité de la région de 
Varsovie. 

Des collectes ont servi à 
envoyer du matériel d'imprimerie 
(ronéo, stencils, encre et papier) 
à la section de Solidarité de 
Gorzow (A l'Ouest du pays prés 
de Poznan), ville avec laquelle le 
comité de Roubaix s'est jumelé 
et a eu des relations régulières et 
survies (courrier et télex). 

Une délégation de plusieurs 
membres du comité s'est d'ail
leurs rendue A Gorzow, courant 
novembre, avec l'envoi d'un 
premier camion de vivres et de 
médicaments. C e voyage a ainsi 
permis de resserrer les liens avec 
la section locale de Solidarité et 
ses dirigeants. C 'est aussi en 
novembre 1981 que le comité de 
Roubaix s e transformait en asso
ciation régie par la loi de 1901 et 
devenait Comité régional de soli
darité de la région Nord-Pas-de-
Calais. A cette époque se mon
tait un comité dans la région de 
Saint-Omer. 

Mais l'activité du comité devait 
considérablement se renforcer et 
s'élargir après le coup de force 
militaire du 13 décembre 1961. Il 
y eut d'abord la manifestation 
régionale de Lille des le 14 dé
cembre, puis toujours A Lille, un 
meeting régional qui a rassemblé 
plusieurs centaines de personnes 
et auquel participait un repré
sentant en France de la coordi
nation de Solidarité. Une vaste 
campagne d'affichage était lan
cée, qui continue encore aujour
d'hui. De multiples réunions ont 
eu lieu dans la région, qui ont 
permis de mettre en place d'au
tres comités de soutien, comme 
à Lille, A Vil leneuve-d'Ascq, A 
L e n s , à Douai, à Arras, ô Dun-
kerque.. . 

Plusieurs camions ont d'ores 
et déjà été envoyés avec des 
tonnes de vivres et de médica
ments, toujours dans la région 

de Gorzow. L e comité régional a 
également lancé une campagne 
de pétitions demandant la libéra
tion des militants de Solidarité 
de Gorzow que le comité parrai
ne; cette pétition a recueilli plu
sieurs milliers de signatures. Un 
bulletin spécial a été imprimé au 
sujet du responsable de la sec 
tion de Solidarité de Gorzow, qui 
vient d'être récemment condam
né A trois ans de prison. 

Ainsi donc , le comité régional 
mène un travail important et di
versifié pour le soutien A la lutte 
des travailleurs polonais; son au
dience est rendue d'autant plus 
grande qu'il a s u tisser des liens 
très étroits avec la communauté 
polonaise très nombreuse dans 
cette région du Nord-Pas-de-
Calais. 

Du fait de l'importance prise 
par le comité, de nouvelles 
structures ont déjà été mises en 
place afin de mieux coordonner 
le travail et permettre une meil
leure représentation des diffé
rents comités locaux au sein 
même du comité régional et de 
son bureau. 

Maintenant, le comité envisa
ge une action d'ampleur de type 
o 8 h pour la Pologne » vers la 
mi-mars, à Lille, avec des fo
rums, des expositions et un gala 
avec de nombreux chanteurs et 
groupes. 

En ce qui concerne la vie 
même du comité, un débat im
portant s 'est ouvert sur les posi
tions à prendre quant aux sanc
tions économiques et politiques. 
S u r cette question, tous les co
mités locaux n'ont pas force
ment la même position. Aussi le 
débat a-t-il é té lancé à partir de 
contributions fartes par le comité 
national de Solidarité avec Soli
darité, à la suite de quoi le bu
reau devait définir une position 
précise. Le travail du comité 
continue, car tout le monde sait 
bien ici que le soutien à Solida
rité et à la lutte des travailleurs 
polonais devra être prolongé et 
que l'on n'a pas fini d'entendre 
parler de la Pologne et de Soli
darité. 

Correspondant 
Roubaix 

S A L V A D O R : 

une impression 
de «déjà vu»... 

Il y a quelque vingt ans, un 
certain John Fitzgerald Kennedy 
décidait d'envoyer des conseillers 
américains au Vietnam. L'inter
vention directe ne tardera guè
re. . , 

Février 1982 : un certain Rea
gan déclare à propos de l'Amé
rique centrale : <r 6*7/ le faut, une 
intervention directe dans cette 
région est è envisager », La télé
vision américaine montre des 
images de conseillers américains 
portant des fusils M 16. 

L'objectif au Vietnam : « Bar
rer fa route au communisme », 
(r empêcher l'installation d'un ré
gime marxiste en Asie du Sud-
Est gui risquait de sombrer tout 
entière dans la subversion » en 
vertu de la « théorie des domi
nos ». 

« Zone vitale », « cordon sani
taire », « intérêt supérieur des 
Etats-Unis », « plan de dévelop
pement des Caraïbes », « stop
per l'expansionnisme cubain » 
et . . . «théorie des dominos», 
telle est la litanie de 1982... 

De l'argent, des élections, des 
amies et la vietnamisation du 
conflit. Ecraser, brûler, extermi
ner. . . Et des morts, des morts 
sous des tonnes de bombes, des 

Récolte dans les zones libérées 

tonnes de napalm. Vietnam an
nées 60. 

De l'argent, des élections, des 
armes, la salvadorisation du con
flit ? Un bataillon Atlac.itI d'in
tervention spéciale, quatre cents 
officiers d u Salvador entraînés 
en Géorgie, mille soldats formés 
à Fort 8rsgg pour « leur appren
dre à chercher l'ennemi » (ces 
fillettes de 14 a n s violées et tor
turées ? C e s 72 morts par semai
ne ? ) , une armée à professton-
naliser... Et des morts, des 
morts.. . Salvador années 80. 

Cuba, Vietnam, Chili : la C I A 
et ses « covert actions ». Années 
70, années Carter : finie la C I A ? 
Ridiculisée la C I A ? Couper la 
barbe de Castro, l'empoison
ner . . . A-t-on ri, s 'est-on moqué 
quand furent dévoilés ses plans 
machiavéliques I Années 80, an
nées Reagan : fini de rire, la C I A 
a un plan, couper les lignes de 
communication de Cuba avec la 
résistance safvadorienne au tra
vers du Nicaragua, combattre le 
régime sandiniste, envisager une 
intervention directe « contre des 
objectifs cubains spécifiques ». 

Certes, l'histoire ne se répète 
pas, certes, le Salvador n'est pas 
le Vietnam, certes, le monde a 
changé, mais ce qui pourrait 

bien se répéter, c 'est la décon
venue américaine. Le « déjà vu » 
pourrait bien se transformer en 
cauchemar pour Reagan. Il ferait 
bien de s e souvenir que ses pré
décesseurs engagés d a n s la 
guerre au Vietnam n'ont pas 
joué impunément avec un peuple 
tout entier, n'ont pas soutenu 
impunément des assassins. . . L e s 
victoires de la résistance salva-
dorienne ne sont-elles pas c h a 
que jour plus nombreuses ? L e s 
troupes de libération ne réussis
sent-elles pas des opérations 
dans la capitale même ? 

Reagan ferait bien de se sou
venir que c'est par des révéla
tions de la presse et de la télévi
sion qu'a commencé aux Etats-
U n i s la grande vague de protes
tation contre la « sale guerre » 
du Vietnam. L e s démocrates, les 
libéraux, les Eglises catholiques 
et protestantes américaines ne 
font-elles pas déjà entendre leur 
voix ? Une campagne lancée aux 
U S A pour l'aide médicale au 
Front Démocratique Révolution
naire du Salvador n'a-t-elle pas 
permis de réunir 25 000 dollars ? 
L e s pays européens n'ont-ils pas 
déjà refusé leur soutien à la poli
tique impérialiste des U S A ? 

Jean Louis BRUIMET 

Pour le Socialisme -11 
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D A N S le Rhône, les plaies 
ouvertes après le 29 e 

Congres de l*U D sont lon
gues à cicatriser, malgré de gros 
efforts de normalisation. Rappe
lons brièvement les faits ( P L S . 
n° 57). 

Le dernier congrès de l 'UD du 
Rhône (octobre 1981) avait été 
particulièrement marqué par le sui
cide de Georgette Vacher, membre 
du Bureau de l 'UD, animatrice du 
secteur f é m i n i n , pour qui le 

silence parviennent dans une cer
taine mesure à resserrer les rangs, 
les tentatives d'isoler les militantes 
d u secteur féminin proches de 
Georgette Vacher se heurtent a une 
grosse difficulté : c'est que préci
sément il s'agit dans tous les cas de 
responsables de syndicats ou de 
sections syndicales, expérimentées 
dans le travail syndical, élues à 
leurs responsabilités par des adhé
rents qui leur font confiance sur la 
base de leur pratique de la lutte et 

Congrès devait marquer le point 
final de son activité à la direction 
départementale. De nombreux mili
tants s'étaient alors manifestes par 
leurs critiques ou leurs questions 
sur le fonctionnement de la C G T 
du Rhône et même de la Confédé
ration. Krasucki avait dû se trem
per lui-même dans la bataille lors 
de son intervention de clôture, 
assurant personnellement de son 
soutien le secrétaire général de 
!'< I V vivement attaqué dans les 
textes laissés par Georgette. Peu 
après le Congrès voyait le jour l'as
sociation loi de 1901 * Association 
Georgette Vacher » ; regroupant 
des syndicalistes principalement 
C G T , elle annonçait lors d'une 
conférence de. presse ses buts : dé
fense de la mémoire de Georgette 
Vacher, publication de ses écrits, 
réflexion sur l'action syndicale. 
Inutile de préciser que ce ne fut pas 
du goût de l 'UD. qui aussitôt de
manda l'ouverture d'une enquête 
judiciaire, envoya dans tous les 
syndicats une ferme mise en garde 
écrite, et la chasse aux militants de 
l'association avec plus ou moins de 
succès. S i le terrorisme et le mur de 

de la démocratie. L ' L ' D échouera 
donc dans tous les cas à faire retirer 
leurs mandats à ces militantes, elle 
ne réussira qu'a les calomnier dans 
les autres organisations, pour évi
ter â tout prix la contagion... 

L'UD du Rhône 
et la Pologne 

Décembre 1981 : proclamation 
de l'étal de siège en Pologne. Mani
festation à L y o n le 14 décembre à 
l'appel de toutes les organisations 
de gauche, à l'exception du P C F et 
de la C G T . Cependant, beaucoup 
de militants C G T >• viennent spon
tanément et se contactent. O n re
trouvera une partie des membres 
de l'Association Georgette Vacher, 
et d'autres militants (Métal lurgie. 
P T T . . . ) a l'origine de la coordina
tion C G T - P o l o g n e de L y o n . L e 18 
décembre, parait dans te Progrès 
<• L 'Appel des 22 «(voir ci-contre), 
l'appel fait localement pour se dé
marquer très vite de la position du 

* La déclaration du bureau confédéral de la C G T à propos des 
événements de Pologne est en contradiction avec les décisions du 40* 
Congrès qui a déclaré sans ambiguïté » son attachement à la défense 
et l'extension des droits de l'homme et des libertés individuelles dans 
tous les pays du monde ». Le 40* Congrès s'est également engagé à 
« continuer d'agir pour la défense et l'extension des droits et des 
pouvoirs dans les syndicats dans < haquepays « omme à l'éi helle inter
nationale : pour la reconnaissance légale des libertés et droits syndi
caux pour les travailleurs qui en sont encore privés et parmi ceux-ci 
celui du droit de grève >». 

« Nous appelons donc tous les syndiqués, les sections syndicales 
C G T à exiger que la confédération générale du travail respecte ses 
décisions du 40* Congrès. Nous invitons tous les syndiqués, les sec
tions syndicales C G T à participer à toutes les formes de solidarité 
syndicale, destinées à réclamer le respect des libertés syndicales, des 
accords de Gdansk , la libération des militants emprisonnés, la fin de 
l'état de siège et d'une manière plus générale à soutenir « Solidarité » 
et le peuple polonais dans l'épreuve actuelle ». 

Bureau Confédéral de la C G T . 
repris par l 'UD du Rhône. Puis 
cette p r e m i è r e c o o r d i n a t i o n 
s'étend à d'autres secteurs et se relie 
à la Coordinat ion Nationale, dont 
elle reprend la pétition. Une cin
q u a n t a i n e de mi l i t an ts , avec 
badges C G T et banderole, partici
pait au meeting unitaire de soutien 
à Solidarité le 6 janvier à la Bourse 
du Travai l . 

Cependant, le travail de la coor
dination Pologne n'est pas sans 
poser un certain nombre de ques
t ions, et à ses adhérents eux-
mêmes : pourquoi n'a-t-on retrou
vé dans cette expression publique 
qu'une petite partie des militants 
critiques, qui s'étaient exprimés 
dans leurs structures ou même 
dans la presse auparavant ? Est-ce 
que seule la crainte de la répression 
suffit à expliquer les absences ? 
Est-ce que la forme d'un appel 
public est la meilleure ? Débat non 
tranché, car il est vrai également 
que l'organisation d'une coordina
tion connue peut permettre à des 
militants isolés, prêts à se découra
ger de la bataille syndiacle. de rac
crocher à une nouvelle perspective. 
Cette question-là sera sans doute 
présente tout au long de la prépa
ration du 4 1 ' Congrès, déjà sérieu
sement engagée. 

L'exclusion de la section 
C G T de FAR 

F A R : uneentreprisede la métal
lurgie, filiale de Paris-Rhône et du 
groupe Valeo. E n juillet 1981. c'est 
le dépôt de bilan, l'annonce de 107 
licenciements immédiats, et à court 
terme, la fermeture de l'usine. 

La section C G T (seul syndicat 
de l'entreprise), se débat depuis 
janvier 1981 dans un long conflit 
pour l'emploi, lutte difficile du fait 
des nouvelles tactiques patronales 
(aides au départ, pré-retraites...) et 
de l'isolement dans lequel la main
tient la direction de l'Union Syndi
cale des Travailleurs de la Méta l 

lurgie. De nombreuses contradic
tions apparaîtront tout au long du 
conflit sur les formes de lutte. Ces 
contradictions s'aggravent lors du 
29* Congrès de l 'UD. où la délé
guée de F A R intervient au nom de 
sa section en s'interrogeant sur les 
dysfonctionnements du syndicat et 
sur le sectarisme dont — semble-t-
il — F A R est la victime. O n retrou
vera un nombresignif icati ldemil i 
tants de F A R dans l'Association 
(ieorgette Vacher et la section 
F A R s'associe publiquement à 
toutes les initiatives de soutien au 
peuple poonais (manif du 14 dé
cembre, appel des 22. pétition de la 
Coordinat ion Nationale, meeting 
du 6 janvier). Mais en fait ta direc
tion de l 'L 'S' l M avait déjà décidé 
de l'avenir de la section depuis 
novembre 1981 : refus de désigner 
une déléguée syndicale dans l'entre
p r i s e , les délégués de F A R 
n'étaient plusconvoquésaux C o m 
missions executives du syndicat, la 
secrétaire de section s'entend dire : 
• Tu t'es mise toi-même en dehors 
de la CGT»... 

Motif : organise la lutte anli -
C G T menée par le « groupuscule <• 
de l'Association Georgette Vacher, 
avec des ramifications au niveau 
national et « manipule » les tra
vailleurs de F A R . Tout cela n'em-
péchera pas la section de F A R de 
s'exprimer tout au long du mois de 
décembre en tant que C G I . puis de 
demander les cartes I982àladi rec-
tion du syndicat. Refus : « Si les 
travailleurs de FA R veulent se syn
diquer à la CGT. ils n'ont qu'à 
venir chercher leurs caries à la 
Bourse ». 

A l'unanimité des délégués, la 
section F A R décide alors de de
mander l'adhésion à la C F D T et de 
tenir une conférence de presse où 
seront révélées toutes lesdifficultés 
internes qu'elle a rencontrées avec 
la direction du syndicat. Les délé
gués de F A R expriment en ces 
termes leur adhésion à la C F D T : 

<• Nous avons décidé de ne pas 
baisser les bras et de ne pas aban
donner le terrain de la lutte des 
classes. Nous ne voulions pas res-
ter isolés et inorganisés. Ce serait 

irresponsable vis-à-vis de tous 
ceux qui nous ont régulièrement 
fait confiance, notamment à cha
que élection professionnelle, ce 
serait irresponsable dans la pé
riode que nous vivons, dont l'en/eu 
capital esl nos emplois. Nous ne 
démissionnerons pas de nos man
dais et continuerons la bataille 
pour un syndicalisme au plus près 
des travailleurs, démocratique ei 
unitaire. Ce syndicalisme, nous 
voulons contribuer à le construire 
dans la CFDT. 

Nous avons apprécié ses pose
rions claires sur la Pologne: nous 
avons bien souvent travaillé dans 
l'unité avec la seclion CFDT de 
Paris-Rhône, qui n'a ramais élé 
avare de son soutien. Nous savons 
que la CFDT est un syndicat ou
vert au débat, que son but est le 
nôtre : par l'organisation massive 
des travailleurs dans l'entreprise, 
construire une société plus Juste. 

C'est donc en conscience que 
nous avons adhéré à la CFDT, 
mais aussi avec toutes les exigences 
de démocratie que nous a données 
noire expérience ».' 

L'affaire n'est pas banale : toute 
la section passe à la C F D T , la C G T 
disparait complètement de l'entre
prise. L ' U S T M fera une dernière 
tentative, en envoyant une quin
zaine de militants extérieures dif
fuser un tract diffamatoire, qui 
n'aura pour résultat qued'écecurer 
les travailleurs. Une pétition condam
nant leurs méthodes est signée par 
l'ensemble du personnel et leur est 
envoyée. 

Un choix donc pour F A R et ses 
syndicalistes. E n fonction d'une 
analyse de la situation de l'entre
prise et des responsabilités des élus 
du personnel. Il serait bien rapide 
d'en conclure qu'il s'agit de la seule 
v o i e . L a p r é p a r a t i o n d u 4 1 e 

congrès de la C G T . le développe
ment de la contestation interne, 
seront autant d'indices sur l'avenir 
d'un nouveau svndicalisme de la 
C G T . 
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