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Les lecteurs nous écrivent... 
PRESENTATION 
UN PEU «FOUILLIS»... 
DES ART ICLES 
DOCUMENTES 

Voilà un nouveau journal 
sorti. Travailleurs. Après l'avoir 
lu avec attention, voilà quelques 
réflexions : d'abord la présenta
tion, le format est pratique, le 
sommaire en fin de journal est 
très utile pour retrouver les arti
cles qui nous intéressent le plus. 
Mais vouloir dans un seul jour
nal dire tant de choses nuit à la 
compréhension. Le journal fait 
un peu «fouillis»; les caractères 
sont trop petits, les photos sont 
bienvenues mais pas toujours 
très bonnes; je n'aime pas non 
plus les encarts trop fréquents. 
Il faut soigner la présentation, la 
rendre plus lisible, plus agréable. 

Le contenu, me direz-vous? 
Les articles sont d'intérêt inégal. 
L'idée d'approfondir la vie 
d'une association, dans le cas 
présent «les parents d'élèves», 
est une idée excellente, la vie 
associative étant le garant de la 
démocratie; j'attends avec impa
tience une continuité dans cette 
voie. Que d'associations à con
naître, à mieux comprendre! 
Entièrement d'accord sur votre 
article sur l'austérité. L'article 
sur la Chine me paraît trop tech
nique et ne peut intéresser que 
des politiques avertis. 

Tous les articles sont bien 
documentés et chaque travail
leur peut trouver dans ce journal, 
sans partager obligatoirement 
vos opinions politiques, la possi
bilité d'analyser, de mieux com
prendre les grands problèmes ac
tuels. 

Important : il manque une 
page culturelle!!! 

Ce n'est que le premier Tra
vailleurs, attendons les autres, 
écrire c'est pour être compris 
des autres ne l'oubliez pas trop. 

Bon courage quand même. 
Une lectrice exigeante 

Y.D. 

DEUX CRITIQUES 
Le premier numéro de Tra

vailleurs a intéressé les camara
des et sympathisants. Deux criti
ques cependant. D'une camara-
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de de Thomson : il est trop gros 
donc difficile à lire même si elle 
comprend que n'étant que men
suel on veuille y dire un maxi
mum de choses. Un camarade 
«reproche» au rédacteur de l'ar
ticle sur le Yougoslavie d'éviter 
de dire si ce pays est socialiste 
ou non. 

Les camarades d'Angers 

PLUS D'IMAGES D'ËPINAL 
SUR LA CHINE 

Je ne me retrouve pas dans 
l'article de Marc Perrin sur la 
Chine dans la premier numéro 
de Travailleurs. Je ne retrouve 
pas le pays que j'ai visité quand 
je regarde les photos illustrant 
l'article. 

Je ne partage pas le point de 
vue idyllique de l'auteur. Je ne 
supporte plus ces images d'Epi 
nal sur la Chine. Oui, il est juste 
d'expliquer la nouvelle politique 
économique de (a Chine et les 
résultats qu'elle permet mais 
parlons aussi de l'immense tra
vail qui reste à faire, des problè
mes qui se posent et cela non 
pas en quelques lignes pour ne 
pas être taxé de «béni oui oui» 
mais en essayant, en toute mo
destie certes, vu la complexité 
du problème, d'apporter des élé
ments objectifs. 

Ce qui m'a marqué encore 

plus cette année en y retournant 
c'est que c'est un pays qui fonc
tionne, qui «marcha» (lesservi
ces sont assurés, très souvent 
dans de bonnes conditions, les 
équipements et infrastructures 
sont développés : routes, voies 
ferrées...), qui travaille tla cam
pagne chinoise, les usines aussi 
bien dans les communes popu
laires que dans les villes...), mais 
surtout ce qui marque c'est que 
c'est encore un pays pauvre, très 
pauvre même surcertainsaspects 
(transports, mécanisation, loge
ments) ou dans certaines ré
gions. 

C'est vrai que la Chine se dé
veloppe et il faut en témoigner. 
( . J C'est vrai que la circulation 
devient impossible entre autres 
du fait du nombre de bicyclettes 
mais il est toujours dur de voir 
les Chinois peiner à tirer de 
lourdes charettes ou à porter 
des palanches. Des usines mo
dernes sont construites, mais 
combien d'ateliers où les tra
vailleurs s'entassent sans condi
tions de sécurité, d'hygiène... Il y 
a des chantiers de construction, 
mais ce qui domine et de loin 
est l'habitat traditionnel très 
pauvre (parfois misérable même 
à la limite du bidonville) et très 
petit (n'oublions pas que la plu
part des Chinois n'ont que 4 è 
5 m 3 par personne), très sou

vent sans eau et loin du lieu de 
travail : le retard accumulé est 
très lourd en ce domaine. 

Des emplois sont créés mais 
le chômage ne concerne pas que 
les jeunes. Les petits métiers se 
développent partout (les person
nes qui vendent quelques objets 
artisanaux, réparent un cartable 
ou unefermetureéclair.gonflent 
les vélos, gagnent-elles 60 yuans 
par mois? Ont-elles une couver
ture sociale? (...) 

Ne présentons pas une Chine 
comme le PCF a présenté l'URSS. 
Ne tordons pas non plus la bâ
ton dans l'autre sens en ne met 
tint en évidence que les aspects 
négatifs ou les problèmes non 
encore réglés par la RPC et son 
parti communiste.!...) 

JJ» 

ET LE DROIT DE GREVE? 
L'article sur la Chine dans 

Travailleurs... 
Quel intérêt avons-nous à ne 

pas dire nos inquiétudes sur 
l'interdiction du droit de grève 
(alors que nous avions signalé é 
l'époque que c'était une grende 
victoire), alors qu'il est certain 
que n'importa quel syndicaliste 
qui lira cet article posera la 
question... Les autruches se
raient-elles marxistes sans le 
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Faire face 
E

t r ange rentrée q u e c e t t e rentrée 8 2 . 
L e s pe t i t s p a t r o n s o c c u p e n t l a r u e , 
a v e c flambeaux de t r i s t e mémoi re ; 

l es l eade rs de l a d r o i t e p a r l e n t h a u t e t f o r t , 
a l o r s que l es t r a v a i l l e u r s dans l e u r g rande 
masse , e u x q u i d o i v e n t se ser re r l a c e i n tu r e u n 
p e u p l u s e t s ' i n t e r rogen t s u r l ' a ven i r , r es ten t 
p r esque m u e t s e t désorientés. 

Fau t- i l ba isser l es b r a s devan t l es a r g u m e n t s 
q u i d i sen t l a c r i se f a t a l e , l e s r e s t r i c t i o n s o b l i 
gées e t l e pa r t age en t r e t ous l a seu le issue 
p o s s i b l e ? Qu 'on t- i l s à pa r tager , ces d e u x m i l 
l i o n s de sans t r a v a i l , c e s d i z a i n e s de m i l l i e r s 
de licenciés e n i n s t a n c e , c e s m i l l i o n s de s m i 
c a r d s , s i n o n angoisses e t d i f f icul tés? S o l i d a i 
res i l s le s o n t , dans le dénuement e t l ' adve rs i 
té , e t pa r f o i s dans l e c o m b a t . Ma i s p a y e r l es 
réinvestissements p o u r des p r o f i t s p a t r o n a u x 
m a x i m u m , p a y e r l e s l i q u i d a t i o n s d ' e n t r e p r i 
ses p o u r l e redéploiement impérialiste dans 
l e m o n d e , c e n 'est pas l e u r a f f a i r e , c e n 'est 
pas n o t r e a f f a i r e . D e s s o l u t i o n s e x i s t e n t q u i 
n e s p o l i e n t pas l es t r a v a i l l e u r s : l e s s u p e r p r o 
f i t s des t r u s t s p h a r m a c e u t i q u e s p e u v e n t 
p a y e r l e déficit de l a Sécur i té s o c i a l e ; u n e 
réor ientat ion de l 'économie h o r s des c o n t r a i n 
tes d u marché impérial iste m o n d i a l , e n s o l i 
dar i té avec l e T i e r s M o n d e , o u v r i r a i t d ' au t res 
p e r s p e c t i v e s . 

F au t- i l cesser d ' e x p r i m e r n o s r e v e n d i c a 
t i o n s , n o s e spo i r s e t n o s désaccords de c r a i n 
te d ' appo r t e r de l ' e au a u m o u l i n de l a d r o i 
t e ? F au t- i l désespérer de t o u t e t de t o u s ca r 
l e c o m b a t c o n t r e l 'austérité q u i a u r a i t m o b i 
lisé des c en t a i ne s de m i l l i e r s d ' h o m m e s et de 
f e m m e s h i e r , reste e n c o r e a u j o u r d ' h u i isolé 
et t i m i d e ? T o u t a u c o n t r a i r e , ba isser l es b r a s , 
c ' es t la i sser l e c h a m p l i b r e a u x f o r c e s d u 
g r and c a p i t a l e t a u x f o r c e s réactionnaires. 
J a m a i s l ' o rgan i s a t i on des t r a va i l l eu r s n ' a été 
u n e n j e u s i v i t a l , s i décisif p o u r l e u r a v e n i r , 
a l o r s môme que s ' a m p l i f i e l a r u m e u r s e l o n l a 
que l l e t r a v a i l l e u r s e t p a t r o n s a u r a i e n t l es mê
m e s intérêts f a ce à l a c r i s e ? I l f a u t b a n n i r l e 
f a t a l i s m e et l e r e p l i s u r s o i ; o n n e s ' en s o r t i r a 
pas par des s o l u t i o n s i n d i v i d u e l l e s o u de l a 
résignation. I l f a u t , p l u s que j a m a i s , s 'o rgan i 
ser , se s y n d i q u e r , ag i r a u n i v e a u d u q u a r t i e r , 
de l 'école, de l ' i m m e u b l e c a r seu le l a m i s e e n 
c o m m u n des idées, des énergies, des volontés 
c o n s t i t u e u n e f o r c e . 

C e r t e s , i l y a des désillusions, des décep
t i o n s e t des rancceurs ; ce r tes l es stratégies e t 

l es p r o p o s i t i o n s des u n s e t des a u t r e s s o n t d i f 
férentes. F a u t - i l p o u r a u t a n t c o n t i n u e r à 
m a r c h e r en o rd re dispersé e t passe r p l u s de 
t e m p s à se f a i r e des procès e n t r e s y n d i c a t s 
p lutôt que de f a i r e f a ce e n s e m b l e s u r l a base 
des intérêts des t r a v a i l l e u r s ? 

F a i r e f a c e , c ' es t n o t r e c h o i x , q u i s ' appu ie 
s u r u n e c o n f i a n c e p r o f o n d e d a n s l es t r a v a i l 
l eu r s , dans l e u r o rgan i s a t i on , d a n s l e u r sens 
de l 'unité, dans l e u r compréhension p rog res 
s ive d ' u n e s i t u a t i o n , ce r tes n o u v e l l e , c e r t e s 
d i f f i c i l e , o ù t o u t a b a n d o n , t o u t e démission 
d u c o m b a t c o l l e c t i f c o n s t i t u e n t u n r e n f o r t 
a u x f o r c e s pa t r ona l e s e t réactionnaires. F a i r e 
f a c e , c ' es t l u t t e r à l e u r s côtés, a u m i l i e u d ' e u x 
c o n t r e l es l i c e n c i e m e n t s , p o u r u n t r a v a i l 
p o u r t o u s , p o u r l e d r o i t à l a santé p o u r t o u s , 
p o u r u n e v i e décente ; f a i re f a c e , c ' es t réflé
c h i r e n s e m b l e , e n r ega rdan t p l u s l o i n , su r l es 
vo ies e t l es m o y e n s d ' en s o r t i r de manière 
d u r a b l e e t décisive. 

C a m i l l e G R A N O T 
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Çft S'EST P f i S S É 
QUAND DEUX AFFAIRES 
SE REJOIGNENT 

Chacun ta souvient da la levée 
de boucliers, de la droite bon 
teint A FO. qui a suivi 
le «suicide» da René Luctt, 
directeur de la CPAM das Bou-
ches-du- Rhône. 
Le Parti communiste, la CGT 
avaient été accusés d'avoir mon
té une cabale contre cet homme 
« intègre et droit • Nicole 
Questiaux. alors ministre de la 
Solidet rte nationale, qui avait 
pris das sanctions contre lui suite 
aux résultats d'une enquête 
sur sa gestion, avait été accusée 
de ravoir poussé è se tuer. 
Sentencieux et sûr de lui, fierge-
ron affirmait : « Rané Luctt 
s été victime a"une campagne de 
calomniée... et, surtout, de 
deux balles dans la tète. 

Une enquête, ouverte pour 
rechercher les causes de sa mort, 
débouchait sur une affaire 
d'escroquerie. S'y retrouvaient 
impliqués : une importante 

marseillaise, la CEGM. 
de fonctionnaires de la 

des entrepreneurs, un 
des impôts de Nice, 

etc. La fretin, quoi... Hais cette 
affaire restait en marge de 
l'Affaire Lu cet. 

Aujourd'hui, de nouvelles in
culpations som intervenues, 
portant è 53 le nombre de per
sonnes impliquées dans l'affaire 
des «faussas factures». 
Parmi elles, Jean Deleton, 
successeur de Lucet è la tête 
de la CPAM. Finalement, on re
vient A ce que dénonçait la CGT 
voici deux ans : la gestion 
frauduleuse de la Caisse par 
René Lucet et sas complices. 

LE SÉNAT CONTRE 
LE «POUVOIR SYNDICAL» 

Par 181 voix contre 108, le 
Sénat a opposé la «question 
préalable» au projet de loi 
Auroux tendant A développer 
les institutions représentatives 
du personnel dans les entre
prises. Avant mima d'examiner 
les différents articles de ce pro
jet, les sénateurs de droite 
-majoritaires- l'ont repoussé. 
Sur les bancs de carte 
auguste assemblée, les qualifica
tifs outragés n'ont pas manqué, 

du * dangereux i è «l'inoppor
tun a au : • La gouvernement 
remet à la CGT tes clés du 
pouvoir dans l'entreprise.» Rien 
que ça! 

Dans la bataille incessante de 
la droite contre toute réforme 
favorable aux travailleurs et 
à leurs organisations, le Sénat 
constitue une arme. Sans 
pouvoir s'opposer toutefois A la 
mise en application d'une loi, 
il peut ta freiner de façon 
conséquente. Un projet repoussé 
par lui doit, en effet, repasser 
devant l'Assamblée qui. en der
nier ressort, a «force de loi»... 
Ainsi, les mesures soc «les voient 
le jour à « un train de sénateur a. 

APRES SABRA ET CHATILA 
Les 21 et 22 septembre des 

milices sionistes armées ont 
agressé violemment das anti
racistes et la presse, prétendus 
coupables «d'antisémitisme» 
par leur dénonciation das 
menées d'Israël au Liban. S'ap-
puyant sur la vague d'insécurité 
qui secoue la communauté juive 
après les attentats de la rue des 
Rosiers, du lycée Carrtot et da 
Bruxelles, ces milices veulent 
faire leur propre «police» 
autour des lieux de culte, des 
écoles... et n'hésitent pas A lan
cer des opérations agressives 
de type fasciste. 

Le 25, plus d'un millier de 
personnes ont manifesté A l'ap
pel de plusieurs organisations jui
ves de gauche aux cris de : 
«Sabra et Chaula veulent la vé
rité, les Juifs veulent la vérité a, 
a Begin, Sharon, sort ai du 
Liban». Preuve s'il en est que 
las sionistes qui constituent 
les milices armées no sont 
nullement représentatifs da la 
communauté juive da France; 
ailes sont au contraire un 
facteur de troubles et doivent 
être dissoutes rapidement. 

C l a u d e D H A L L U I N 

A la Un« : Retrait* aux (lam
beaux dm petits patron» (photo 
AFP) . Comité da chômeur» dm 
Massy IPhoto AFP|._ Et un Te-
hssfcea 

POMPEY VILLE MORTE 
24 septembre. Lorraine. Pompey a été coupée du reste de la 

France. Les commerçants ont baissé leur rideau. Los professeurs et 
les élèves étaient, aux aussi, en grève et les sidérurgistes dans la rue. 
Une ville menacée de mort se bat dans l'unité... L'enjeu en vaut la 
chandelle. Car. dans la restructuration qui va toucher la sidérurgie, 
Pompey paiera un lourd tribut; ses effectifs devant diminuer d'en
viron deux tiers. Mémo si Chevènement précise qu'aucun 
ment n'aura lieu avant 84. il y a quand même de quoi s'inqui 
La sidérurgie est malade, carias. Malade surtout d'une gestion anar-
chique. A courte vue, mania par les maîtres de forées., malade du 
capitalisme. Aujourd'hui, comme hier, ht seule solution entrevue est 
de «soigner» la maladie par des suppressions d'emplois, sur le dos 
des travailleurs. D'eutres solutions existent pourtant. 

Face A la colère légitime des travailleurs qui refusent ce constat, 
A l'instar des hommes du passé, le gouvernement répond par l'envoi 
de CRS. On pouvait s'attendre A une autre forma de e concertation» 
de la part d'un gouvernement de gauche. 

A rappel de la CGT, plusieurs centaines de magasiniers, vendeu
ses et caissières das grands magasins Tati (Paris) sont en grève. Ils 
exigent l'augmentation das salaires qui ne dépassent pas 30O0 francs 
net et le respect de leur dignité. Au « Tati les plus bas prix» de la pu
blicité, les salariés répondent : « Tati les plus bas salaires»... 
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L a vie politique française est déjà 
marquée par U préparation des élec
tions municipales de mars 1983. Il 
s'agit, en effet, de la première consul
tation nationale depuis les présiden
tielles et législatives de mai-juin 8 1 , les 
cantonales de mars dernier n'ayant 
concerné que la moitié des électeurs. 
De plus, les précédentes élections mu
nicipales datent de 1977 et ont mar
qué, à l'époque, le point culminant de 
la montée de l'union de la gauche : la 
gauche avait alors conquis un nombre 
important de grandes villes qui jusque-
là étaient dirigées par la droite ( Reims, 
Angers, Nantes,...). 

L A D R O I T E M A N O E U V R E 
La droite attache d'autant plus 

d'importance à ces élections qu'elle 
veut leur donner valeur de lest, qu'elle 
souhaite montrer que la politique gou
vernementale est refusée par une majo
rité des électeurs. Sur cette base, elle 
se sentirait forte pour remettre en cau
se la légitimité du président de la 
République et de U majorité de l'As
semblée nationale, ce qu'elle a déjà 
tenté après son succès des cantonales 
et au lendemain de chaque élection 
partielle qu'elle remporte. 

Chirac a pronostiqué la Tin de a l'ex
périence sockjliste» pour le printemps 
prochain. I l se déclare persuadé qu'une 
défaite de la gauche aux municipales 
entraînerait une dissolution de l'Assem
blée nationale et de nouvelles élections 
législatives qui donneraient la majorité 
à la droite. 

Pour mener à bien cette manœuvre, 
les dirigeants de la droite multiplient 
les déclarations sur leur unité, malgré 
les contradictions importantes qui les 
traversent. I ls tenteront de jouer par
tout cette carte de l'unité, la seule qui 
puisse leur donner quelque crédibilité. 

L E S MOYENS 
DE B A T T R E L A D R O I T E 

A l'issue des rencontres qui avaient 
eu lieu en juin entre PS, P C F , M R G et 
PSU (deux à deux ) , le principe de listes 
d'union de la gauche, dès le premier 
tour, avait été retenu, les modalités 
étant à f ixer localement. 

L e Parti socialiste a rendu public, le 
22 septembre, son * Manifeste munici
pal», dans lequel il précise que «le 
changement dépend des transforma
tions des structures éc onomiques et so
ciales auxquelles travaillent le gouver
nement et la matorite parlementaire, 
mais aussi des Initiatives et des réalisa
tions de chaque municipalité. (...) Les 
élus locaux sont au premier rang de 
ceux qui peuvent faire pénétrer ce 
changement dans la vie quotidienne 
des citoyens. De toute évidence, Il 
existe un lien étroit entre la politique 
à conduire au niveau municipal et les 
transformations entreprises depuis le 
10 mai 1981 à l'échelle du pays tout 
entier. Ces deux niveaux de l'action 
des socialistes s'appuient l'un sur l'au
tre. Et pour cette raison, bien des 
changements ne seront perçus par les 
citoyens qu'à trttvers ce qui aura pu 
être réalisé au niveau de chaque com
mune». 

Le même iour, lors de la réunion 
du Conseil national de l'Association 
nationale des élus communistes et ré
publicains ( A N E C R ) , Marcel Rosette 
rappelait les objectifs du PCF : r Faire 
échec au projet de la droite visant à 
reconquérir les municipalités perdues 
en 1977 et à les utiliser pour combat
tre le gouvernement de la gauche, 
poursuivre l'oeuvre entreprise, gagner 
de nouvelles municipalités, nécessite 
impérativement de conserver les con
seils municipaux d'union autour des 
maires socialistes, communistes et ra

dicaux de gauche en 1977» et la né
cessité de constituer partout des listes 
d'union de la gauche au premier tour. 

L e PCML a réaffirmé, le 14-septem-
bre, la position qu' i l avait exprimée 
dès le 31 mai : * Tout mettre en œuvre 
pour battre la droite, et, en particulier, 
constituer dès le premier tour, des lis
tes regroupant toutes les composantes 
de la gauche, du mouvement ouvrier et 
populaire, afin d'assurer l'efficacité 
pour battre la droite et de répondre à 
l'aspiration des travailleurs.» 

I l faut faire échec aux tentatives de 
la droite, qui veut se servir des résul
tats des municipales et de la conquête 
des mairies pour renforcer son sabota
ge de toute réforme favorable aux tra
vailleurs et obtenir de nouvelles conces
sions du gouvernement en faveur des 
forces du grand capital. 

Cela passe par la constitution de lis
tes représentatives de toutes les com
posantes du mouvement ouvrier et po
pulaire. Mais ce n'est pas suff isant Si 
les cantonales de mars dernier, comme 
la plupart des élections partielles 
depuis lors, ont été marquées par un 
succès des forces de droite, cela ne 
tient pas à leur progression, mais à la 
désaffection d'une partie importante 
de l'électoral de gauche, déçu ou mé
content de la politique gouvernemen
tale, de l'austérité, des concessions de 
plus en plus importantes faites aux for
ces du grand capital. F ixer des objectifs 
améliorant la situation des travailleurs 
dans un « bon programme municipal » 
ne suffira pas pour transformer cette 
situation. L a véritable clé des munici 
pales se trouve dans la remise en cause 
de la politique d'austérité. 

P ie r re B A U B Y 
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des na 

On pensait naïvement que le gou
vernement Mauroy avait pris un cer
tain nombre de mesures pour leur ve
nir en aide : prise partielle des charges 
de l'augmentation du SMIC, aides à 
l'investissement, aides à la création 
d'emplois... beaucoup plus que le gou
vernement précédent. Eh bien on s'est 
aperçu, le 13 septembre dernier, que 
c'était bien peu. Le plus grand rassem
blement de petits patrons — 1 2 0 0 0 — 
manifestait ce jour-là à Pantin, mon
trant que ceux qui refusent souvent 
âprement le droit de grève à leurs ou
vriers, peuvent eux aussi descendre 
dans la rue. Ces champions de l'ami-
syndicalisme que sont les patrons des 
PMI protestaient contre «la poudre 
aux yeux» des aides qui leur ont été 
accordées, mais surtout contre les lois 
Auroux qui «remettent en cause l'au
torité des chefs d'entreprise»... T i ens ! 

P O L I T I Q U E D 'ABORD 
L a mobilisation plus politique 

qu'économique du SNPMI est plus 
qu'un signe. Un cri de ralliement. C'est 
le même esprit qui présidait à la prépa
ration de la manifestation des profes
sions de la Santé le 30 septembre der
nier. L'argument économique, ( l a per
te de revenus des médecins suite au 
blocage des revenus et au projet de loi 

L a réapparition télévisée de G i s c a r d n'en es t q u ' u n e étape. D e 
même l a rentrée p o l i t i q u e de B a r r e . C h i r a c m u l t i p l i e démarches e t 
déclarations. L e P e n r e m o n t r e le bou t de s o n n e z . . . E n c e t t e rentrée 
8 2 , l a d ro i t e aura i t-e l le négocié s o n passage dans l ' o p p o s i t i o n ? 

S a stratégie p r e n d de la cohérence : d ' un cô té , e l le m u l t i p l i e les 
ac tes e t p ress ions p o u r que les mesu res économiques pèsent p r i n c i p a 
l e m e n t su r les épaules des t r a va i l l eu r s . Pas q u e s t i o n de céder su r l e 
m o i n d r e privi lège! De l ' au t re , e l l e ve rse des l a r m e s de c r o c o d i l e su r 
les c o n d i t i o n s de v i e des t r a v a i l l e u r s , e t dresse u n «b i l an d u s o c i a l i s 
me» su r le m o d e c a t a s t r o p h i q u e . . . 

Pense-t-elle que les t r a va i l l eu r s o n t déjà oubl ié ces t r i s t e s f i g u 
r e s ? pue ses h o m m e s p e u v e n t réapparaître c o m m e u n e a l t e r n a t i v e 
p o l i t i q u e ? L a v ig i l ance s ' i m p o s e . 

de finances 83 ) n'en est que le prétex
te, comme le prouve la solidarité si 
soudaine des autres professions libéra
les (architectes, notaires, etc.) 

Plus que leur pouvoir d'achat, les 
petits patrons et les professions libéra
les veulent défendre leur pouvoir. L io 
nel Stoléru, ancien ministre du Travai l , 
l'explique sans détour : «Cet appau
vrissement {...) c'est avant tout une 
perte de pouvoir d'achat, mais c'est 
aussi, comme f'indique le vocabulaire, 
une perte de pouvoir.» Quel pouvoir? 
Pas celui des travailleurs à décider de 
leurs conditions de travail et de vie... 
Non, celui d'entreprendre. Comprenez, 
celui d'imposer les conditions de tra
vail et de salaires nécessaires au profit 
maximum. 

Les représentants du «grand* pa
tronat, les dirigeants du C N P F , n'ont 
pas choisi, eux, de descendre dans la 
rue. Encouragés sans doute par les suc
cès relatifs de ces derniers mois ( taxe 
professionnelle allégée, augmentation 
importante des aides...) ils sont aussi 
plus habitués à une pratique de concer
tation syndicale. 

I ls ont choisi de mener le débat 
beaucoup plus haut : au niveau de 
« l'avenir» delà France. Tandisqu 'Yvon 
Chotard lançait un cri d'alarme sur 
l'emploi, l'autre Y v o n (Gattaz) a an
noncé qu' i l voulait faire de 1983 «l'an
née de l'entreprise» pour rappeler au 
pays que «l'affaiblissement constant 
des entreprises conduirait la France à 
la ruine». 

L ' E C H E C ÉCONOMIQUE? 

L a ruine. L e mot est lâché. Contras
tant avec la relative modération des di
rigeants du grand patronat, les «politi
ques» de droite rivalisent d'imagina
tion pour caractériser ce qu'ils appel
lent «l'échec du socialisme». Les ac
tuelles difficultés économiques leur 
sont un terrain de choix. Oubliant 
qu'eux-mêmes n'ont pas su faire face 
aux premières manifestations d'une 
crise qui est celle d'un système inter
national, ils donnent des leçons. 

Ruine, échec, déclin, les mots se 
font écho. Tout est mauvais. Ce qui 
est fait pour les travailleurs, bien sûr. 
Ce qui commence à mettre en cause 
des privilèges, c'est évident. Mais mê
me ce qui doit permettre aux entre
prises de mieux fonctionner, c'est in* 
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suffisant! Ils noircissent le tableau à 
plaisir. Le plus cynique n'est-il pas 
Raymond Barre? «Le pays est enga
gé sur une voie qui conduit à l'impas
se et au déclin» a-t-il déclaré au Club 
de la presse d'Europe 1 . E t lui , qui a 
brutalement amputé le pouvoir d'achat 
des travailleurs en 1976 en interdisant 
que les augmentations de salaires pré
cèdent celles des prix (pratique alors 
courante), il ose reprocher aujourd'hui 
la baisse de niveau de vie due au bloca
ge des salaires ! Chirac, dont on connaît 
bien à Paris les pratiques «sociales», 
n'a pas peur de lancer devant le R P R 
réuni : * Les socialistes ne font plus de 

social.»... Les travailleurs n'ont pas be
soin de tels défenseurs. 

L E P A T E R N A L I S M E 
E T L ' I N S E C U R I T E 

L a campagne est décidément bien 
orchestrée. Tous ces messieurs qui ont 
pu déjà un jour ou l'autre, nous mon
trer les bienfaits de leur pratique du 
pouvoir, tous ces anciens ministres, 
clament d'une seule voix : «incompé
tence», «incohérence». Ains i , chaque 
public a sa part : le patronat le langage 
économique, les couches moyennes la 
démagogie qui leur convient, l'insulte 

En haut, manifestation des professions libérales, jeudi 30 septembre. En bas, François Léo-
tard, nouveau président du Pani ntpublicain. 

même, puisque le prince Poniatowski 
a pu se laisser aller jusqu'à traiter le 
gouvernement de «chariots» ... 

Ce deuxième thème de la campagne 
a d'ailleurs l'avantage d'entretenir un 
profond sentiment d'insécurité dans la 
population. Sentiment d'insécurité 
face aux difficultés à maîtriser la crise 
économique, mais surtout qui fait 
écho à une autre campagne : celle de la 
terreur. 

I l y a déjà longtemps que la droite 
a enfourché le cheval de l'insécurité. 
Exactement depuis les premières mesu
res prises par le nouveau garde des 
Sceaux contre la loi Peyrefitte. Déve
loppement supposé de la criminalité, 
augmentation du terrorisme... même 
les chiffres officiels beaucoup plus ras
surants ont du mal à venir a bout de 
ce type de campagne. Aujourd'hui, les 
dramatiques attentats de ces derniers 
mois offrent de nouvelles occasions : 
«Bilan catastrophique, incompétence 
de la police» clame Chirac, oubliant 
que si les réseaux de terrorisme qui 
ont tué à Marbeuf ou rue des Rosiers 
n'ont pas été encore découverts, ceux 
de la rue Copernic non plus... E t pour
tant, à l'époque, la France n'était pas 
encore * terre d'asile». 

Beaucoup de travailleurs connaissent 
les méfaits que peut faire ce type 
d'arguments dans les couches de petits 
artisans et commerçants, ceux juste
ment qui ont pu faire pencher la balan
ce en mai 8 1 , et qui sont aujourd'hui 
visés par l'opposition. 

Pour l'instant, les socialistes sem
blent avoir choisi de traiter par le mé
pris des attaques qui peuvent paraître 
aussi basses. E t il est certain que pour 
beaucoup de travailleurs, leurs auteurs 
n'ont aucune crédibitilité. I l ne fau
drait pourtant pas négliger les dangers. 
Chirac vigoureusement remis en place 
au printemps dernier sur la légitimité 
du gouvernement, a reculé, bien sûr, 
mais il a repris en sourdine l'idée 
de législatives anticipées. Les représen
tants de l'extrême-droite, les Le Pen, 
les penseurs du Club de l'Horloge 
refont parler d'eux. L a situation a 
beaucoup de choses pour leur plaire. 

Dans la même palette, on peut aussi 
ranger les attaques haineuses contre les 
travailleurs quand ils se défendent. 
C'est le cas de ceux de Talbot par 
exemple, avec la C G T . Là, les mêmes 
qui pleuraient sur la perte du pouvoir 
d'achat des masses laborieuses, n'en 
finissent pas de crier à l'intolérable. 
Alors, il ne suffit peut-être pas de l'in
différence pour leur répondre. 

C l a i r e M A S S O N 
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REFUSER L'AUSTERITE 

Une autre politique est possible 
Pierre Mauroy avait annoncé le 5 

septembre que la sortie du blocage des 
prix se ferait par voie d'accords de ré
gulation avec les différentes branches 
de l'économie, compatibles avec la li
mitation à 8 % de l'inflation en 1983. 
Jean-Pierre Chevènement a précisé, 
dans une interview aux Echos du 21 
septembre, que «pour la première fois 
la sortie du blocage des prix ne pénali
sera pas l'Industrie». Voilà qui a de 
quoi inquiéter quant aux hausses de 
prix qui vont intervenir dès le 1er no
vembre. 

B A I S S E S E N S I B L E 
D U P O U V O I R D ' A C H A T 

Les orientations gouvernementales 
concernant la sortie du blocage des sa
laires ont été réaffirmées par Pierre 
Mauroy dans une lettre, du 10 septem
bre, aux ministres de tutelle des entre
prises nationalisées. Les directives, qui 
doivent jouer un r rôle d'entraînement» 
sur le secteur privé, sont claires : «met
tre fin à toute formule d'Indexation 
des salaires sur les prix, quelles qu 'en 
soient les modalités», limiter les haus
ses à 8 % en 83 , tout en maintenant le 
pouvoir d'achat moyen début 8 4 , l imi
ter le rattrapage au 1 w novembre à 3 % 
max imum, augmenter prioritairement 
les bas salaires, inférieurs à 4 500 francs 

I n P . T . T . 

La baisse du pouvoir d'achat sera la mê
me que dans la Fonction publique, puisque 
les haussas da salaires prévues de 3,2% au 
1** juillet, de 2,5% au 1 " septembre et de 
2,4% au 1*r décembre, sont remplacées par 
celle de 3 % au 1«' novembre. Mais l'austéri
té aux PTT ne sa limite pas é cela. Les 
50000 pestas supplémentaires prévus en 
1981 sa sont limités è 21 150 sur 81 et 82 
et aucune création n'est prévue dans le bud
get 63. Si les mutations en province ont été 
accélérées, cas dépans de la région parisien
ne n'ont pas été compensés par des embau
ches et la situation y devient catastrophique. 
Si 8 000 titularisations <f>uxilajirs* sont pré-
vues dans te Fonction publique, il doit y an 
avoir bien peu aux PTT et des licenciements 
continuent è sa faire actuellement. 

Depu i s j u i n 1 9 8 2 , l a p o l i t i q u e mise en œuvre par le gouverne 
m e n t est une po l i t i que d'austérité, q u i s 'en p rend a u x intérêts des t r a 
v a i l l eu r s e t gère la c r i se su r leur dos . L ' a s p e c t le p l u s sens ib le de l 'aus
térité a u j o u r d ' h u i est la baisse d u p o u v o i r d ' acha t qu 'entra îne le b l o 
cage des p r i x e t des sa l a i r e s e t les mesu res prévues p o u r le 1er n o v e m 
b re . Mais c 'est l ' ensemb le de la po l i t i que économique , i ndus t r i e l l e , 
soc i a l e du g o u v e r n e m e n t q u i es t marquée du sceau de l 'austérité. 

Dans le même t e m p s , le budget 8 3 prévoit d e nouve l l e s a u g m e n 
t a t i ons des subven t i ons a u x en t r ep r i s e s , e n pa r t i cu l i e r pour ce l les qu i 
se t r o u v e n t dans l es s e c t eu r s les p l u s ren tab les . E t à la m i-sep tembre , 
de nouve l l e s exonérations de l ' impôt su r la f o r t u n e étaient accordées 
a u x f o r c e s d u g r and c a p i t a l . 

té du gouvernement ne se limite pas au 
pouvoir d'achat des travailleurs. L e 
budget 83 traduit un net coup de frein 
en ce qui concerne les effectifs de la 
Fonction publique (cf. encadré). Le 
projet de loi sur la Sécurité sociale, 
adopté le 29 septembre fait beaucoup 
plus appel à la solidarité des travail
leurs qu'à celle du patronat, puisqu'en 
dehors d'une taxe sur les entreprises 
pharmaceutiques (dont le taux n'est 
pas connu), ce sont les familles popu
laires qui devront supporter les nou
velles mesures. Ainsi le forfait hôtelier, 
en cas d'hospitalisation (alors que les 
indemnités journalières sont bien infé
rieures aux salaires). 

L e gouvernement pense toujours, 
pour financer le déficit de l'assurance 
chômage, instaurer une cotisation pour 
les fonctionnaires, ce qui aggraverait 
d'autant la baisse de leur pouvoir 
d'achat et leur ferait supporter les frais 
d'un chômage dans lequel ils n'ont, pas 
plus que les autres travailleurs, aucune 
responsabilité. E t ayant promis au pa
tronat, au lendemain des cantonales, 
de ne pas augmenter les charges socia
les, il envisage de réduire les presta
tions versées, alors que déjà aujour
d'hui, plus du quart des chômeurs ne 
bénéficie d'aucune allocation. 

I N S E R T I O N D A N S 
L E M A R C H E M O N D I A L 

L a politique d'austérité, c'est aussi 
l 'officialisation, f in septembre, du plan 
acier qui prévoit 10000 suppressions 
d'emplois dans la sidérurgie qui vien
nent se rajouter aux 1 6 0 0 0 de 1977 

Pierre Bérégovoy, mmktn de la Solidarité. 
par mois (toutes prîmes et indemnités 
comprises), geler la partie des salaires 
supérieure à 2 0 8 3 3 francs par mois 
( ce qui fera quand même 600 francs 
pour 3 % d'augmentation au 1er n o _ 
vembre). 

De telles directive* conduisent, dans 
les faits, à une baisse importante du 
pouvoir d'achat en 1982 (cf. encadré). 
L a priorité aux bas salaires ne concer
nera, compte tenu de ses modalités, 
que bien peu de travailleurs. A u total, 
c'est la baisse de pouvoir d'achat la 
plus importante depuis la Libération! 

S O L I D A R I T E A S ENS UN IQUE 
D'autant que la politique d'austéri-
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La direction d'E.D.F. débloque... 
C'est A EDF-G0F que les négociations sur la sortie du blocage des salaires ont com

mencé. Les directions générales sa sont limitées à proposer 1,25% d'augmentation au 1» 
novembre (la réduction A 38 heures de la durée du travail au I * octobre, décidée depuis 
près d'un an n'étant compensée qu'aux deux tiers). 2% sur le treizième mois, payés fin dé
cembre, et 8% pour 1983, essenttellement sur le second semestre. 

Compte tenu que las augmentations intervenant la d'un mois ne sont payées aux 
travailleurs qu'en fin de mois, de telles mesures entraînent, pour l'ensemble de Tannée 82, 
une perte de pouvoir d'achat équivalente A un demi-mais de salaire {cf. graphique). 

st 
Pl«*>MOr* oM««IIm , 

j a m »k ta i J A I O N O 

A la suite des 2 heures de grève du 28 novembre. A l'initiative de la fédération CGT 
et A l'appel de toutes les fédérations syndicales, les directions ont un peu amélioré leurs pro
positions : compensation salariale intégrale des 38 heures, augmentations de salaires de 
2,60% au 1 « novembre et de 0,65% au 1 « décembre, meilleur étalement des 8% de hausse 
de 83. U baisse du pouvoir d'achat n'est ainsi qu'un peu réduite pour 1982. Ces proposi
tions restent très éloignées des revendications du personnel et des organisations syndicales. 

et aux 22000 de début 1979. Une 
vingtaine de milliards de francs va , 
dans le même temps, être versée aux 
deux grands groupes nationalisés, 
Usinor et Sacilor, pour tenter de réta
blir leur équilibre financier en 1986. 
Même si J-P. Chevènement a promis 
que ces nouvelles suppressions d'em
plois se feront sans licenciements, cet
te restructuration ressemble fort aux 
précédentes. Il s'agit de limiter les ca
pacités de production excédentaires 
non par rapport aux besoins insatisfaits, 
en France comme dans le Tiers Monde, 
mais par rapport à la rentabilité capi
taliste et impérialiste. Une fois de plus, 
le gouvernement refuse de contester 
les règles du marché impérialiste mon
dial et les directives du Marché com
mun et en fait subir les conséquences 
aux travailleurs. 

L'emprunt de 4 milliards de dollars, 
décidé a la mi-septembre pour com
battre la spéculation contre le franc et 
éviter une troisième dévaluation, relève 
de la même soumission au système mo
nétaire et financier international, do
miné par les USA , alors qu' i l est just i 
fié par la nécessité de faire preuve de 
fermeté à leur égard. Cette contra
diction apparente tient au fait que 
tout en subissant les inconvénients du 
système actuel par rapport aux USA , 
la France en profite dans ses rapports 
impérialistes avec le Tiers Monde. 

Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'In
dustrie, da le Recherche et de la Technologie 

S O R T I R DE L A C R I S E 
C'est donc dans tous les domaines 

que la politique gouvernementale 
d'austérité apporte la preuve qu'on ne 
peut mener une politique favorable 
aux travailleurs sans s'en prendre aux 
règles régissant le marché impérialiste 
mondial et aux intérêts capitalistes et 
impérialistes. 

Une autre politique est nécessaire, 
prenant appui sur les aspirations et 
revendications ouvrières et populaires, 
comme sur celles des pays et peuples 

du Tiers Monde. Prenons quelques 
exemples. 

Pour faire face au carcan économi
que, commercial, monétaire et finan
cier du marché impérialiste mondial, 
elle consisterait à s'en prendre à la do
mination du dollar, en contrôlant stric
tement les changes et en limitant la 
convertibilité du franc en dollar; à 
proposer aux pays du Tiers Monde, de 
façon bilatérale, de régler les échanges 
commerciaux en francs et monnaies de 
ces pays, avec mesures préférentielles, 
en particulier prêts sans intérêt de la 
France proportionnellement au volu
me des échanges ; à taxer les placements 
à caractère spéculatif et l'exportation 
des capitaux. 

Pour sortir du blocage des salaires 
et des prix, à maintenir le blocage des 
produits de consommation courante; 
à contrôler sérieusement, et à tous les 
niveaux, de la production à la distribu
t ion, les marges et les plus-values, dans 
tous les secteurs de l'économie; à aug
menter les impôts sur les grandes for
tunes, les gros héritages, les plus-values 
importantes; à maintenir le pouvoir 
d'achat des travailleurs comme des pe

tits et moyens paysans; à rattraper les 
baisses survenues ces derniers mois et 
à faire progresser le pouvoir d'achat 
des bas et moyens salaires. 

Pour faire face au déficit de la Sécu
rité sociale, à asseoir les cotisations sur 
l'ensemble des revenus et non les seuls 
salaires; à faire payer les dettes patro
nales; à frapper les profits à tous les 
niveaux de la chaîne pharmaceutique; 
à imputer les charges indues au budget 
de l'Etat. 

Pour faire face au déficit de l'Assu
rance chômage, à taxer les profits des 
entreprises et des banques et, en parti
culier, les grands groupes qui licencient 
dans le seul but de placer leurs capi
taux dans des créneaux encore plus 
rentables ou dans la spéculation et 
l'exportation des capitaux. 

De telles mesures, allant dans le 
sens de la rupture avec le capitalisme 
et l'impérialisme, s'appuyant sur l'amé
lioration de la situation des travailleurs 
comme des peuples du Tiers Monde et 
sur leur mobilisation, sont seules à mê
me de sortir la France de la crise, celle 
du capitalisme et de l'impérialisme. 

P i e r r e B A U B Y 

T R A V A I L L E U R S - Pao#9 



n DANS UNE O R G 

© S a s ® ® * Droits et libertés 
N o t r e v o y a g e à l ' intérieur des o rgan i sa t i ons popu la i r e s n o u s a c o n d u i t s rue J e a n D o l e n t , a u siège de 

la L i g u e des d ro i t s de l ' h o m m e à Pa r i s . Dès le p r e m i e r c o n t a c t , entrecoupé de c o u p s de fîls m u l t i p l e s e t 
d i v e r s , n o u s ét ions dans le b a i n : défense i nd i v i due l l e d ' u n ense ignan t m i s e n cause , doss i e r L i b a n , doss ier 
Po logne , doss ier H e r s a n t , r a p a t r i e m e n t d ' un j e u n e arrêté p o u r d rogue dans un p a y s d 'Amér ique l a t i n e , 
e t c . C ' e s t l a L i g u e des d ro i t s d e l ' h o m m e au q u o t i d i e n , p l u s r i che e t p l u s varié q u e les seu les «grandes 
affaires» su r l esque l les l a L i g u e i n t e r v i e n t , e t que c h a c u n conna î t peu o u p r o u dans le p a y s . 

O r g a n i s a t i o n de n o t a b l e s , l a L i g u e des d ro i t s de l ' h o m m e ? S a n s d o u t e l'a-t-elle é té e s s e n t i e l l e m e n t à 
c e r t a i n e s périodes de s a - d é j à l o n g u e - h i s t o i r e ; peut-être Pest-el le e n c o r e e n c e r t a i n s e n d r o i t s e t p a r 
c e r t a i n s aspec ts . D e p u i s q u e l q u e s années, des choses on t bougé c e p e n d a n t ; de nouve l l e s générations on t 
redonné v igueur e t énergie à des sec t i ons l o c a l e s ; u n m i l i t a n t i s m e de t e r r a i n a r a j eun i la «viei l le dame» 
c o m m e l ' appe l le le président H e n r i Noguères. S a n s d o u t e aura i t- i l f a l l u compléter n o t r e v o y a g e par u n e 
étape auprès de l ' une de ses s e c t i o n s . L ' e n t r e t i e n avec le président de l a L i g u e p e r m e t t r a néanmoins de 
p e r c e v o i r l 'originalité de ce t te o rgan i sa t i on dans la F r a n c e de 1 9 8 2 . C a m i l l e G R A N O T 

Signes distinctifs 

Naissance Le 4 juin 1898, en pleine affaire Dreyfus, 
est créée r la Ligue française des droits de 
l'homme et du citoyen a à l'initiative de 
Ludovic Trar ieux, ancien ministre de la 
Justice et partisan de Dreyfus. Son premier 
manifeste affirme : a A partir de ce jour, 
mute personne dont la liberté serait mena
cée ou dont le droit serait violé est assurée 
de trouver près de nous aide et assistance ». 
L'action de la Ligue participe de la victoire 
de la réhabilitation de Dreyfus. 

Objectifs t Défendre les principes de liberté, d'égalité 
et de justice énonces dans les Déclarations 
des droits de l'homme de 1789, de 1793 et 
la Déclaration universelle de 1948a (article 
un des statuts ) ; « Faire appel à tous les dé
mocrates pour combattre l'illégalité, l'arbi
traire, le racisme ou l'intolérance, et pour 
défendre partout la laïcité » t article deux I. 

Caractères La Ligue se veut indépendante «parce 
qu'elle n'est soumise au contrôle de person
ne, ne bénéficie d'aucune aide et ne rend 
des comptes qu'à ses adhérents», démocra
tique car «ses instances sont élues» et que 
«sa vie interne permet à tous de s'expri
mer», pluraliste car «elle est le carrefour 
de beaucoup d'opinions et de tendances di
verses». «Elle ne se prétend pas "apoliti
que"... dans la mesure où toutes ses actions 
l'engagent dans la vie de la cité ou de la na
tion». 

Histoire Parmi ses actions et campagnes : 
—1907 : intervention pour la libération des 
leaders de la C G T arrêtés. 
—1910 : campagne de presse en faveur de 
Durand, secrétaire de la C G T de Rouen ac
cusé injustement et condamné à mort. 
—Après la première guerre, actions pour la 
réhabilitation de soldats injustement accu-

Organisation 

Presse 

ses de «trahison» et bataille juridique con
tre les exécutions «pour l'exemple» effec
tuées par l'état-major français. 
-Part icipation à la construction du «Ras
semblement populaire» au moment du 
Front populaire, dont le président fut V ic 
tor Basch alors président de la Ligue. 
—Après la seconde guerre mondiale, actions 
contre les atteintes aux droits de l'homme 
perpétrées par le colonialisme I Madagascar, 
Indochine, Algérie) et lors des procès poli
tiques (Rosenberg aux Etats-Unis, procès 
en Union soviétique et dans les démocraties 
populaires). 
—Ces vingt dernières années : défense de la 
liberté d'information et de la communica
tion contre la concentration des moyens 
d'information aux mains des puissances 
économiques, hostilité à toute juridiction 
d'exception, défense des immigrés. 

Les structures sont : les sections (dans une 
ville ou un regroupement de vil les), les fédé
rations (départementales) et le Comité 
central. 
Le Comité central est élu à l'occasion du 
Congrès annuel. 
Des commissions, organes d'étude et de 
proposition sur les grands problèmes de 
l'heure fonctionnent en permanence : jur i 
dique, économique et sociale, éducation, 
jeunesse, environnement et société, inter
nationale, droit des femmes, DOM-TOM, 
conditions des étrangers, «extrême-droite 
nazie et fasciste : menace et riposte ». 

Hommes et Libertés bimestriel et Après-
demain, journal mensuel de documenta
tion politique qui publie des dossiers (en 
1982 : décentralisation, prévention et san
té, le problème foncier, les nationalisations, 
l 'ENA, etc . ) . 
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• Quelles sont, à votre avis, les 
avancées les plus significatives acquises 
depuis le 10 mai dans le domaine des 
droits et des libertés? Quelles sont les 
priorités d'action définies par votre or
ganisation pour aujourd'hui et demain ? 

L e mieux serait presque de repren
dre le texte de la lettre que j'avais 
adressée, sur mandat du Comité cen
tral de la Ligue, à tous les candidats 
à l'élection présidentielle de 1 9 8 1 , 
pour dresser le catalogue des points 
sur lesquels il y avait selon nous les dé
cisions les plus urgentes et les plus im
portantes à prendre; il est intéressant 
d'en rapprocher le contenu de celui de 
la réponse de François Mitterrand à la 
Ligue. François Mitterrand a été le seul 
à avoir répondu de manière aussi préci
se et aussi complète, et sur un certain 
nombre de points, il avait pris des en
gagements. 

Ces engagements pour la plupart 
ont d'ores et déjà été tenus. Cela 
représente une avancée considérable, 
d'autant qu' i l y avait eu un alourdis
sement progressif dans le domaine des 
droits et des libertés sous le septennat 
précédent. Si bien que le gouverne
ment mis en place après la victoire de 
l'union de la gauche, pour agir et pro
mouvoir le changement devait faire 
« machine arrière» par rapport à ce qui 
avait été engagé précédemment... ou 
plutôt machine avant : il fallait qu'il se 
dégage de l'orientation précédente. 

Cette orientation du giscardisme 
nous l'avions dénoncée dans une étude 
volumineuse intitulée «Le Livre noir 
du septennat» où, point par point, 
nous relevions ce qui était condamna
ble dans la situation des droits et des 
libertés en France. 

Reprenons la réponse de François 
Mitterrand, reprenons noue lettre; un 
certain nombre de points essentiels ont 
été acquis : l'abolition de la peine de 
mort, la suppression de juridictions 
d'exception telles que la Cour de sûre
té de l ' E u t et les Tr ibunaux perma
nents des forces armées, la ratification 
—qui pour nous était essentielle— de 
l'article 25 de la Convention européen
ne sur les droits de l'homme, qui per
met à ceux, Français ou étrangers, qui 
se considèrent victimes de violations 
de droits de la part de l 'Etat français 
de poursuivre l'Etat français devant les 
juridictions européennes et la Cour de 
Strasbourg. Dans un domaine où le 
progrès a été relativement plus lent 
- l ' inst i tut ion mi l i ta i re- il y a eu cet 
été la très importante réforme de rè
glement de discipline générale des ar

mées, qui a marqué également une 
avancée. Dès le lendemain du 10 mai, 
il y a eu aussi une série de mesures de 
très bon augure en ce qui concerne la 
situation des étrangers, immigrés, à qui 
Ton a donné la possibilité de régulari
ser leur situation et de ne plus se trou
ver face à une politique d'expulsion 
systématique. 

Je dois dire que dans ce domaine, 
un peu du terrain gagné a été reperdu 
et que la politique actuelle du gouver
nement à l'égard des étrangers, des im
migrés, ne répond pas intégralement 

Henri Noguères, président de la ligue des 
droits de l'homme. 
à ce que nous attendons, à ce que 
nous souhaitons. Nous regrettons qu'il 
ne soit plus question d'accorder le 
droit de vote aux travailleurs étrangers 
pour les prochaines municipales. De 
même, il y a eu un certain nombre de 
décisions prises concernant les DOM-
T O M , mais nous sommes encore très 
loin d'une véritable décolonisation en 
ce qui concerne les DOM-TOM. La po
litique en matière d'Education natio
nale a été lente et prudente - je ne sais 
pas quels en seront les résultat défini
t i fs ; elle n'a pas été une politique révo
lutionnaire notamment en ce qui con
cerne la création du grand service public 
d'éducation que nous attendons et que 
nous demandons. 

Voilà l'essentiel. J ' a i certainement 
oublié un certain nombre de choses : 
la réforme du Code pénal, l'abrogation 
de la loi «Sécurité et Liberté», l'abro
gation de la « loi anticasseurs». Honnê
tement, il y a un bilan considérable, un 
bilan positif. Ce qui ne veut pas dire 
pour autant que nous nous estimions 

satisfaits dans tous les domaines. 
D'abord, parce que certains points 
n'ont pas encore été évoqués, qui, 
espérons-le, le seront, par exemple la 
réforme du Conseil supérieur de la ma
gistrature. D'autres points ont été, se
lon nous, insuffisamment réglés par 
des textes qui par ailleurs avaient de 
bons côtés. Ainsi l a suppression des 
tribunaux militaires. C'est une reven
dication de la Ligue depuis 1904. Pour 
la première fois, on s'est lancé dans 
une modification, une modification ra 
dicale, du système par cette suppres
sion. Cela dit, la loi votée ne nous don
ne pas entièrement satisfaction. Un 
exemple : il n'est pas possible, d'après 
cette loi, pour des parties civiles de 
mettre directement en mouvement 
l'action publique; en clair, s'il y a des 
accidents dans Parmée — il y en a eu, il 
y en aura encore— et s'ils sont-imputa
bles à des fautes, et parfois à des fau
tes graves, les familles des victimes 
—ou les victimes elles-mêmes- n'ont 
pas la possibilité de mettre en mouve
ment l'action publique. Il faut atten
dre que le Parquet le fasse. Or, le Par
quet n'a pas le même comportement 
dans tous les départements; il est ima
ginable que dans certains départements 
s'établisse une sorte de connivence 
entre le Parquet et la hiérarchie militai
re pour faire le black-out sur des évé
nements graves. Cela est insupportable. 

De même, nous avons été heureux 
de voir abroger la loi dite a Sécurité et 
Liberté» de Peyrefitte. I l n'en reste 
pas moins que cette abrogation a laissé 
subsister un certain nombre d'aspects 
que nous n'apprécions pas, en ce qui 
concerne les contrôles d'identité et les 
fichiers, notamment. 

Voilà quelles sont nos positions 
quant à la situation des droits de 
l'homme en France. Nos priorités d'ac
tion viennent à l'esprit en fonction des 
critiques que nous formulons ou des 
points faibles que nous décelons dans 
l'action gouvernementale. 

• Vous avez participé à l'émission 
«Droit de réponse» le 25 septembre 
face à Robert Hersant. Quelles mena
ces contre les libertés le groupe Hersant 
représente-t-il ? Quelles actions la Ligue 
a-t-elle engagées à ce sujet ? 

Oui, j 'a i participé à cette émission... 
Il faut tout d'abord se rendre compte 
qu'une telle émission peut avoir un in
térêt certain car elle joue le rôle de dé
tonateur, mais elle a aussi ses propres 
l imites; on ne réunit pas tant de gens 
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i 

sur un même plateau sa m prendre te 
risque d'une certaine confusion ou 
d'un débat qui s'enlise dans des ques
tions secondaires et n'aborde les ques
tions importantes que trop tardive
ment pour en venir à bout. 

Une chose importante doit être pré
cisée en cette affaire -car je ne suis 
pas sûr, à la lecture de la presse, que 
chacun l'ait bien perçue. Si Monsieur 
Hersant était seul de son avis devant 
les caméras de la télévision, c'est qu'il 
avait exigé qu'il en soit ainsi. Certains 
ont dit qu'il avait fait un bon calcul; je 
n'en surs pas sur. Car moi qui partici
pais à cette émission, au bout d'un cer
tain temps, je n'avais pas envie d'inter
venir. Pour une raison de spextateur : 
le spectacle donné par Monsieur Her
sant me paraissait si condamnable, son 

atutude me semblait si antipathique... 
que j'ai pensé que le eaieux serait de le 
laisser parler seul pendant les90 minu
tes de l'émission et que personne mieux 
que lui-même ne pourrait apporter la 
démonstration de ce qu'il est et da ce 
que nous ne voulons pas. 

Finalement, je suis intervenu pour 
dire que la Ligue des droits de l'hom
me ne fait pas de « chasse aux sorc ières » 
et qu'elle ne cherche pas à porter at
teinte à la liberté d'expression. Nous 
n'avons pas pris position contre Mon
sieur Hersant parce qu'il publie des 
journaux de droite, voire même, avec 
Le Figon^mogazint, d'extrême et nou
velle droite. Nous pensons que la 
concentration entre les mains de M. 
Hersant d'un certain nombre de four-
ruux. le fait que cette concentration 

s'opère dans les mêmes villes, le fait 
qu'elle s'opère souvent avec des hom
mes de paille et qu'elle se toit faîte par 
des opérations financières sur lesquel
les personne n'a fait La lumière, doi
vent être dénoncés. Notre démarche 
n'est pas d'atteinte a la liberté d'ex
pression. Nous ne remettons pas en 
cause le droit de Minute a paraître et 
de publier ce qu'il publie que nous dé* 
sapprouvons de la première à la der
nière ligne. Mais bien évidemment, si 
Minute se mettait à racheter successi
vement L'Express, Le Point, Le Canard 
enchaîné et - pourquoi pas?- Le Fh 
90eo~magazlne lui-même, nous contes
terions de la même façon cette con
centration car elle supprime le plura
lisme. 

D'autre part, je voulais rappeler 
quelles avaient été les intentons des 
résistants en 1944 lorsqu'ils ont pro
mulgue ces ordonnances, à la concep
tion desquelles j'ai participé et à 
l'application desquelles je me suis 
consacré pendant quelques semaines 
après la Libération comme délégué 
régional à l'Information dam une 
région. Nous voulions protéger le 
lecteur, faire en sorte qu'il sache quelle 
marchandise on lui vend; nous vou
lions protéger l 'Eut républicain car 
nous avions eu les exemples avant la 
guerre de la mainmise du Comité des 
forges sur Le Temps et de la prise en 
charge d'organes d'information de la 
presse écrite ou radiophonique par des 
personnalités comme celle de Pierre 
Laval, à la fois propriétaire de Mat mm 
de radios, d'un journal dam le Massif 
central, etc. 

Ou 'avons-nous fait dans le passé 
pour lutter contre Hersant et son mo
nopole? Nous avons été les premiers 
à organiser -c'était en 1977- un col
loque sur la liberté de la presse, appe
lé e Colloque Hersante. II est intéres
sant de noter que ce colloque a eu lieu 
le 1 e r octobre 1977 et que dans la nuit 
du 30 septembre au 1«* octobre 1977, 
des nazis se sont introduits par effrac
tion au siège de la Ligue, cassant por
tes et fenêtres, qu'ils ont fait un «feu 
de joie» mettant le feu à l'immeuble 
et risquant de mettre le feu à tout le 
quartier. Ils sont partis laissant des 
croix gammées partout; et le «feu de 
joie» a été allumé avec les dossiers pré
parés pour le lendemain, pour le Collo
que HersanL 

Nous avons, d'autre part, pris posi
tion en certaines circonstances, notam
ment au moment de la loi d'amnistie 
qui a suivi l'élection présidentielle de 
1981, pour veiller à ce que les délits 
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commis par M. Hersant n'échappent 
pas aux poursuites judiciaires sous pré
texte qu'il y avait amnistie. |e me sou
viens encore d'une prise de position 
très vr(oureuse que j'avais matérialisée 
par une tribune libre dans 1a presse, in
titulée eLê déjeuner de Rouen» ou 
nous avions dénoncé —avec l'arrière-
pensée d'être éventuellement l'objet de 
poursuites d'ailleurs - la collusion et la 
connivence entre le garde des Sceaux 
de la veille, son directeur de cabinet, le 
procureur de la République et le pro
cureur général, le président du Tribu
nal de grande insunce et le président 
de la Cour d'appel, qui, à Rouen éUient 
tous allés ensemble déjeuner dam les 
salons de Par*Normandie avec les di
rigeants de l'équipe Hersant, alors 
qu'il y avait plaintes des journalistes 
de Rouen, avec constitution de partie 
civile contre Hersant, sur le bureau du 
procureur de la République, 

• La Ligue des droits de l'homme 
a pris plusieurs initiatives concernant 
la situation au Moyen-Orient. Pouvez-
vous nous préciser leurs spécificités? 

La Lègue des droits de l'homme fait 
partie de la Fédération internationale 
des droits de l'homme, organisation 
non-gouvernementale reconnue par 
l'ONU, l'UNESCO, le Conseil de 
l'Europe; vingt-cinq ligues participent 
à la Fédération internationale que pré
side Daniel Mayer. Le plus souvent, la 
ligue française fait passer son action 
dam le domaine international par le 
canal de la Fédération internationale. 
Néanmoins nous avons une activité 
propre en matière d'affaires internatio
nales; c'est d'abord, par notre commis 
sèon internationale, la prise en charge 
des question internationales vues sous 
l'angle français, qu'il s'agisse de mobi
liser l'opinion française —ce fut le cas 
contre le Shah d'Iran par exemple-
ou qu'il s'agisse de solliciter ou de met
tre en cause le gouvernement français. 
Chaque fois que nous en avons l'occa
sion, nous demandons au gouverne
ment français de prendre des initiati
ves; nous apprécions sa politique inter
nationale et nous lui faisons savoir 
comment nous souhaiter ions qu'elle 
s'infléchisse. Néanmoins, il nous arrive 
aussi de prendre des initiatives propres. 

Au cours des mois écoulés, nous en 
avons pris deux avec des résultats iné
gaux. Au lendemain de l'établissement 
de l'état de siège en Pologne, j'avais de
mandé officiellement, au nom de la 
ligue française mais en plein accord 
avec la Fédération internationale, un 

visa pour me rendre moi-même en 
Pologne a U tête d'une mission d'en
quête qui aurait comporté pour l'Asso
ciation des juristes catholiques, le bâ
tonnier Pettrti. et pour l'Association 
des juristes démocrates, Nicole Drey
fus. Pourquoi ce choix ? La Pologne est 
un pays à font implanUtion catholi
que avec la présence d'un parti 
communiste tout puissant; or, l'Asso
ciation des juristes démocrates est, à 
travers le monde, une organisation qui 
a des contacts directs, fréquents avec 
les partis communistes qui d'ailleurs 
participent très directement à son 
fonctionnement. Par conséquent, ce 
type de délégation nous paraissait sus
ceptible de faire une enquête utile et 
intéressante en Pologne. Nous n'avons 
pas obtenu le visa Pas plus pour le 
communiste que pour le catholique ou 
pour la Ligue des droits de l'homme. 

Deuxième série d'initiatives : à pro
pos des affaires du Proche Orient. Là 
nous avions souhaite, avant les événe
ments de Beyrouth. l'envoi d'une mis
sion d'enquête sur la situation des 
droits de l'homme dam les pays du 
Prc<he-Orient, c'est-à-dire aussi bien 
Israël, Cisjordanie, G a u et Sud-Liban 
que Syrie et Jordanie. Cette mission, 
à rfnitiati»c de la ligue française en 
accord avec la Fédération internatio
nale, a été désignée par le bureau de la 
ligue française : il s'agit de Serge Coche 
et de Michel Tubiana. deux avocats pa
risiens, membres l'un et l'autre du Co
mité central et du Bureau national de 
note ligue, mais qui ont reçu mandat 
pour représenter également la Fédéra
tion internationale des droits de I nom
me. 

Ils sont partis, ont passé une bonne 
quinzaine de fours là-bas et ont 
rapporté une moisson d'informations. 
Ils ont déjà établi un premier pré-rap
port important sur la situation en Cis
jordanie, à Gaza, au Sud-Liban, sur des 
camps de prisonniers palestiniens; ils 
se sont préoccupés de savoir si ces pri
sonniers ont été traités comme des pri
sonniers de guerre ou autrement. Nous 
n'avons pas encore publié les conclu 
siom de cette enquête. Néanmoins, il 
faut déjà noter, car Coche et Tubiana 
l'ont souligné, qu'ils ont eu la possibili
té d'exercer leur mission en Israël et 
dam les tmitoères contrôlés par Israël ; 
dam le même temps, ils n'ont pas reçu 
de visa de la Syrie ni de la Jordanie. Ils 
ont pu avec le concours des autorités 
israéliennes aller dam des camps et 
voir des opposants Ce qui est indiscu
tablement révélateur d'une certaine 
forme d'esprit démocratique. Nul ne 

peut, d'ailleurs, mettre sérieusement 
en doute l'existence d'un esprit démo
cratique en Israël - ce qui ne veut pas 
dire que le gouvernement actuel d'Is
raël soit un gouvernement exemplaire, 
bien loin de là; l'existence du débat 
démocratioue a été établie par l'extra
ordinaire manifestation de près de 
400000 personnes qui ont clamé leur 
désaccord avec la politique du gouver

nement et réclamé une enquête sur les 
événements de Beyrouth. Il faut imagi
ner que 400 000 personnes manifesunt 
contre la guerre en Israël, c'est com
me s'il y avait eu 1,5 million de mani-
fesunts à Paris contre la guerre d'Algé
rie... Il n'y a jamais eu 1,5 million de 
personnes. Il faut tenir compte de cela. 

Cela dit, nous avons estimé qu'à la 
suite des massacres de Sabra et de Cha-
tila, la mission de Coche et de Tubiana 
serait incomplète si elle n'embrassait 
pas ces problèmes. Bien que cela repré
sente un gros sacrifice pour la ligue 
française qui finance seule cette mis
sion, nous avom décide de renvoyer 
Coche et Tubiana à Beyrouth cette 
fois pour enquêter sur les conditions 
dans lesquelles ces massacres ont pu 
être commis, sur les conditions dans 
lesquelles la force d'interposition a 
été amenée à évacuer Beyrouth avant 
ces massacres et sur les conditions dam 
lesquelles l'armée israélienne a occupé 
Beyrouth après le départ de l'OLP. 
Nous attendons tout cela de cene mis
sion d'enquête. Ses rétuluts seront 
très largement diffusés dès le retour 
de Coche et de Tubiana. 

l'ajoute, que s'agissant d'un problè-
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me d'enquête, la Ligue a demandé au 
gouvernement français d'user de tout 
son crédit auprès des autres nations du 
globe pour que la communauté inter
nationale, c'est-à-dire l 'ONU, envoie 
elle-même sa propre commission d'en
quête à Beyrouth pour essayer de faire 
la lumière sur ce qui s'est passé. Certes, 

J e _ gouvernement israélien vient de 
décider la création d'une commission 
d'enquête et par rapport aux déci
sions précédentes de Begin, c'est un 
pas en avant. Mais le gouvernement is
raélien, parallèlement à l'annonce de la 
création d'une commission, a déclaré 
que ce serait pour mettre un terme aux 
campagnes qui visent Israël. Quand on 
crée une commission d'enquête et que 
d'avance on lui trace son programme, 
lorsqu'on dit à quoi elle va servir et 
qu'elle va servir à blanchir l'une des 
parties en cause, je ne crois pas que ce
la soit la meilleure démarche. E n ce 
qui nous concerne, ce n'est pas avec de 
tels a priori que nous avions envisagé 
la constitution d'une commission 
internationale d'enquête, je dis bien, 
internationale : nous souhaitions que 
cette commission soit totalement indé
pendante des parties en cause —pas 
plus israélienne que libanaise, syrienne 
que jordanienne ni même américaine 
ou française dans la mesure où les for
ces multinationales d'interposition 
sont parties dans des conditions telles 
qu' i l est permis de se demander si 
elles n'ont pas été manipulées pour le 
faire et en tout cas induites en erreur. 

• La Ligue est une organisation an
cienne dans notre pays. Quelles évolu
tions récentes sont les siennes? Quelle 
place originale lui voyez-vous dans la 
France de 1982? 

L a Ligue est une très vieille dame 
qui a plus de quatre-vingts ans; elle est 
née au moment de l'affaire Dreyfus et 
c'est très symbolique car elle s'est dres
sée contre la raison d'Etat, contre le 
militarisme triomphant, contre le men
songe et la calomnie, contre l'antisémi
tisme et le racisme. Tout cela c'était 
l'affaire Dreyfus... et sa naissance a été 
exemplaire et symbolique. Depuis l'af

faire Dreyfus, la Ligue a été étroite
ment mêlée à toutes les grandes épo
ques de la vie française et elle l'a fait 
avec beaucoup de courage. Je pense à 
l'action qu'elle a menée contre le cou
rant de l'union nationale pendant la 
guerre de 14 lorsqu'il s'agissait de dé
noncer les crimes des conseils de guer
re et d'obtenir la réhabilitation des fu 
sillés pour l 'exemple; elle l'a fait en
suite contre toutes les expéditions et 
les guerres coloniales y compris Indo
chine et Algérie; elle a participé très 
activement et même de façon déter
minante en 1936 à la création du 
Front populaire, puisque c'est dans 
cet immeuble de la rue Jean Dolent, 
aujourd'hui siège de la Ligue, qu'a été 
signé le pacte de Rassemblement popu
laire et élu le premier président du 
Rassemblement populaire, Victor 
Basch, le plus illustre de mes prédéces
seurs qui devait être abattu ainsi que 
sa femme, tous deux âgés de plus de 
quatre-vingts ans, par des miliciens de 
L yon qui opéraient sur renseignements 
fournis par Touvier. 

Aujourd'hui, quel est le rôle de la 
Ligue? On aurait pu croire que la 
Ligue allait se trouver démobilisée du 
fait de la venue de la gauche au pou
voir ; elle aurait été tellement soucieu
se de servir la cause du gouvernement 
qu'elle en oublierait sa mission propre! 
En fait on a très vite constaté qu'il 
n'en était rien. J 'ai rappelé, dès le pre
mier Comité central qui a suivi le 10 
mai, la position de Victor Basch en 
1936 après la victoire du Front popu
laire et j 'a i demandé que cette position 
redevienne la ligne de conduite de la 
Ligue. A savoir : quand le gouverne
ment fait ce qu'il s'est engagé à faire, 
ne pas hésiter à le dire, quand il n'en 
fait qu'une partie, ne pas hésiter à le 
critiquer, quand il n'en fait rien du 
tout, ne pas hésiter à dénoncer cette 
insuffisance. Nous l'avons fait notam
ment à l'égard de problèmes de police; 
nous l'avons fait à l'égard de problè
mes qui touchent à l'institution mili
taire et au fichier de la gendarmerie. 
Nous l'avons fait avec suffisamment de 
netteté pour que plus personne aujour
d'hui ne puisse s'imaginer que la Ligue 
des droits de l'homme est purement et 
simplement une «courroie de transmis
sion» du gouvernement ou d'un parti 
de la majorité, quel qu'il soit. Nous 
continuerons car beaucoup de Fran
çais nous font confiance, qu'ils soient 
adhérents à la Ligue ou qu'ils en sui
vent l'action. L a Ligue représente cer
tainement dans la France de 1982 une 
force morale importante. Cela expl i 

que que ses actions soient toutes des 
actions utiles et constructives, même 
lorsqu'elles ne sont pas toutes immé
diatement suivies d'effet, car elles 
provoquent un effet prolongé qui f init 
par se sentir. Voilà pourquoi nous 
considérons qu' i l faut poursuivre no
tre action avec l'ensemble des forces 
de gauche. 

A ce propos - e t je voudrais ter
miner là-dessus— l'une des caracté
ristiques fondamentales de la Ligue, 
c'est sa volonté unitaire, qu'elle a 
manifestée alors que l'union de la 
gauche traversait le plus effroyable 
des déserts tandis que certains —pas 
nous— se demandaient si on reverrait 
un jour la possibilité d'une action 
commune. Nous l'avons manifestée, en 
d'autres circonstances; je me souviens 
d'une prise de position et d'un com
muniqué de la Ligue, d'une déclaration 
que j 'avais faite au moment des mani
festations contre le Shah d'Iran. E n 
effet, alors que nous avions provoqué 
des réunions auxquelles participaient 
toutes sortes d'organisations de gauche 
et d'extrême-gauche, nous nous étions 
heurtés au moment d'organiser les ma
nifestations à un véritable veto et à de 
véritables interdits portant sur des ex
clusives, certains refusant de signer 
avec d'autres et de travailler avec d'au
tres. Nous avons dit que nous n'accep
terons plus jamais cela. Notre position 
est extrêmement claire : lorsque nous 
voulons créer- on l'a fait au moment 
des attentats de la rue des Rosiers ou 
de la rue Cardinet, des événements ré
cents du Proche-Orient— les bonnes 
conditions d'une action commune des 
forces de gauche nous invitons tout le 
monde. Bien entendu, nous ne nous 
interdisons pas de travailler seulement 
avec ceux qui viennent ou seulement 
avec ceux qui veulent faire quelque 
chose. Ce que nous n'accepterions pas, 
c'est que, lorsqu'on a engagé le dialo
gue tous ensemble et qu'on en arrive 
à prendre des décisions, certains soient 
écartés par une attitude d'exclusive. 
Nous avons dit que nous ne l'accepte
rions plus; nous ne l'avons plus accep
té et je me félicite de voir que dans des 
décisions récentes, notamment en ce 
qui concerne le Proche-Orient ou les 
lendemains de l'attentat de la rue des 
Rosiers, il n'y a pas eu d'exclusive. 
L'hypothèse de l'exclusive est levée. 
C'est très important pour les actions 
que la gauche française doit mener sur 
le terrain; et je pense très sincèrement 
que la gauche en est pour une grande 
part redevable à la Ligue des droits de 
l'homme. 
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CHOMAGE 
FLEAU 

Les chiffres du chômage à la f in 
d'août ont autorisé le gouvernement à 
faire état de «premiers succès», d'un 
ralentissement du rythme de la hausse, 
de résultats positifs, surtout comparés 
à ceux de nos voisins italiens, alle
mands, anglais... 

E t de nous inviter, une fois les « yeux 
ouverts» sur cette réalité encouragean
te, aux efforts et aux sacrifices pour 
vaincre l'inflation, marquer des points 
dans la compétitivité de notre indus
trie, etc. 

Ouvrons donc les yeux. 

L E S Y E U X O U V E R T S 
2 0 4 9 6 0 0 demandeurs d'emplois 

f in août, 215 000 de plus en un an ! 
Derrière les taux d'accroissement 

qui fléchissent, il faut voir ces chiffres-
là, et voir ce qu'ils représentent. C'est 
9 , 5 % de la population active qui se 
trouve ainsi sans travail ( 1 ) , qui plus 
est pendant plus de 9 mois en moyen
ne (une ancienneté qui augmente 
elle aussi). 

Ce mal reste bien le plus profond, le 
plus grave pour le peuple de ce pays, 
un mal qui rogne aussi sûrement les 
moyens d'existence des familles popu
laires que la baisse du pouvoir d'achat 
des salaires. 

De ce mal, les articles qui suivent 
esquissent l'ampleur à travers des 
aspects peut-être mal connus. 

Pour ce qui est du pouvoir d'achat, 
le gouvernement, avec sa politique de 
«rigueur», nous en garantit la baisse... 

Celle du chômage l'est beaucoup 
moins et les succès enregistrés dans ce 
domaine sont beaucoup moins con
vaincants. 

Hier Pierre Mauroy partait en guer
re contre le chômage. 

Aujourd'hui, il nous appelle à la 
bataille de la production. 

L a réduction du temps de travail, 
présentée il y a peu comme l'arme 
principale dans la lutte pour l'emploi, 
est pour ainsi dire au placard, au moins 

durant la période de 18 mois de r i 
gueur, et les étapes ultérieures de cette 
réduction se perdent dans le lointain. 

UN C H A N G E M E N T D E C A P 
Or, de toute évidence, la réduction 

à 39 heures était déjà largement 
insuffisante pour entraîner des em
bauches en nombre sensible. Le minis
tre LeGarrec s'est, à cet égard, un peu 
avancé en attribuant à cette réduction 
le léger redressement du nombre 
d'emplois salariés —notamment dans 
l ' industrie- dans le deuxième trimes
tre de 1982 ( 2 ) :1e résultat comptable 
de la régularisation d'une partie des 
travailleurs immigrés sans papiers y est 
certainement aussi pour beaucoup. 

On peut par contre s'attendre à 
une aggravation de la situation, d'au
tant que la production industrielle, 
après quelques progrès courant 1981, 
en était revenue au premier trimestre 
1982 au niveau de la même période de 
1 9 8 1 . 

Un signe : les projets de licencie
ments portés à la connaissance des 
services du Travail et de l'Emploi sont 
plus nombreux pour l'automne (selon 
le bulletin des Liaisons sociales du 17 
septembre qui note en outre que dans 
la majorité des entreprises, les effectifs 
évoluent peu : la plupart des recrute
ments se faisant pour remplacer des 
départs, en particulier dans le cadre 
des contrats de solidarité). 

L a formation Rigout, qui contri
buera ( e t c'est évidemment positif) à 
ce que bien des jeunes de 16 à 18 ans 
ne se retrouvent à la rue, ne fera néan
moins, tout comme les autres formes 
antérieures ou existantes de stage de 
formation emploi, que reculer 
l'échéance, et accessoirement alléger 
les statistiques. 

Ainsi donc, la guerre au chômage, 
dans une situation et des perspectives 
telles que nous venons de les voir, 
n'est plus aujourd'hui de mise; au 
mieux de nouvelles offensives sont-

elles suspendues aux résultats des ba
tailles d'aujourd'hui : «contre l'Infla
tion, pour la compétitivité, l'assainisse
ment de l'industrie, pour la reconquête 
du marché intérieure... 

L e gouvernement renonce, au moins 
pour un temps, à faire de la réduction 
du mal le grand objectif numéro, un. 

Les travailleurs en seront quittes 
pour se battre pour conserver leur em
ploi (s ' i ls en ont u n ) ; pour qu'en soient 
créés d'autres ( les besoins ne manquent 
pas et sont loin d'avoir été comblés 
dans la Santé, dans les P T T , ou simple
ment pour rendre supportables cer
tains postes aux cadences par trop 
inhumaines); pour que les chômeurs 
puissent continuer à survivre et à es
pérer trouver ou retrouver un travail. 

Certes la droite restée au pouvoir 
aurait maintenu sans détour le genre 
de cap où s'engage aujourd'hui le 
gouvernement et aurait atteint des 
résultats bien plus «avancés» dans la 
courbe ascendante des sans-travail, en 
écrasant au passage encore plus les l i 
bertés pour les travailleurs, à l'entre
prise ou en dehors. 

Mais les travailleurs espéraient au
tre chose; on leur avait d'ailleurs fa i t 
espérer autre chose! E t pour la guer
re au chômage, ils devront compter 
sur eux-mêmes. 

G i l l e s CARPENTIER 
( 1 ) F in août, la Communauté européenne 
compta plus de 10 millions rSa chômeurs, ce 
qui représenta près da 1 0 % da la population ; 
la Franc* se s i tu * dans la «Donna moyenne». 
( 2 1 L'emploi industriel (non compris le bé-
timent) est en régression continue. I l s'est 
redressé au deuxième trimestre de 1982 : 
5 2 5 3 500 en ju i l let ; 5 241 600 en avril. 

L e nombre de recularisatior» a été de 
l'ordre de 1 0 5 0 0 0 . L'incidence de la réduc
tion de la durée du travail est bien diffici le 
à mesurer... 

I l est certain, par contre, que la très 
grande majorité des quelque 10800 
contrats de solidarité s'est traduite par e> 
simple remplacement de départs en pré
retraite, non par dos réductions d'horaire 
I et création d'emplois) supplémentaires. 
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L'EMPLOI A FOUGERES 
Est-ce le ciel bas et gris, sur les toîts 

gris de Fougères ? L a ville semble repliée 
derrière ses murs face aux difficultés 
aggravées d'année en année et dont 
rien n'indique la f i n , au contraire. 

En ce lundi de f in septembre, nom
bre de magasins fermés aidant, on 
pourrait croire une ville morte... A la 
sortie des écoles, les enfants, la ronde 
des voitures, créent une brusque et 
brève animation... 

Quel avenir ici pour eux? 
Certes, Fougères n'a plus le record 

du chômage : avec 1 2 , 3 % de la popu
lation salariée sans emploi, le pays fou-

Or, sî l'on observe les données du 
C R E O A F (Centre de recherche écono
mique de Fougères), on constate que 
l'emploi industriel, malgré une diver
sification engagée depuis longtemps, 
chute depuis 1 9 6 8 ; baisse compensée 
par le développement du tertiaire 
( 1 2 0 0 de moins dans l'industrie, 
1400 de plus dans le tert iaire). Mais 
l'évolution en 1981 laisse à penser que 
le plein a été fait : à Fougères-mfime, 
le secteur tertiaire a baissé et le nom
bre d'emplois, secondaire plus tertiaire, 
a chuté de 375 pour l'ensemble du 
pays fougerais. 

Manifestation des « Réos» pour protestercontre des interpellations, Ie24mars 1976 

gérais est bien au-dessus de la moyenne 
nationale, mais bien en-dessous de Re 
don ( 1 8 , 3 % ) ou Saint-Malo ( 1 6 % ) ou 
de la moyenne bretonne ( 1 3 , 5 % ) . 
C'est simplement que la situation s'est 
aggravée encore plus vite à côté... 

E t cela veut dire aussi que partir, 
émigrer, a toute chance de ne pas être 
une solution. 

D U P I R E A U P I R E 
L a population diminue (de 27 000 

à 2 5 0 0 0 ) à Fougères, même si cela 
est pour une part au bénéfice des com
munes suburbaines où un nombre non 
négligeable de Fougerais, plutôt mo
destes, ont fait construire ces dernières 
années. 

L a population active agricole s'est 
réduite de près du tiers en 10 ans 
(près de 4 0 0 0 emplois en moins) et le 
mouvement va continuer, si l'on en ju 
ge par exemple à l'âge des chefs d'ex
ploitation dont près de 8 4 % ont plus 
de 4 0 ans. 

C'est dire que l'avenir est sombre. 
A u total les «demandes d'emploi 

non satisfaites» ne cessent de croître 
—de 300 en 1968, elles en sont aujour
d'hui à 3 0 0 0 avec les montées en 
flèche de la crise de la chaussure en 
1975-1976 ( 1 0 5 0 emplois perdus) 
puis de celle de l'habillement, avec 800 
emplois perdus en 1977-1978 ( S P L I . 
S A P I T E X . . . ) . 

Les chiffres de 1981 sont particuliè
rement inquiétants, puisque, mis à 
part l'agro-alimentaire et les matériaux 
de construction qui se sont maintenus, 
tous les secteurs perdent des emplois 
dans l'industrie. Une tendance qui ne 
s'est pas démentie depuis. 

E n fa i t , les implantations qui sont 
venues diversifier l'activité industrielle 
sont de type sous-traitance (de l'auto
mobile, par exemple, en mécanique, 
électricité) ou petites unités de grands 
groupes (tel Cyclone, du groupe Bous-
sac-St-Frère). E n aucun cas elles ne 
semblent en mesure d'être les moteurs 

d'un redémarrage que rien ne laisse 
entrevoir, au contraire. 

UN B I L A N P O U R L A D R O I T E 
Particulièrement mal desservie (de 

Paris, après le train, il faut prendre le 
car à Vitré; pour la désenclaver, le dé
puté-maire R P R Cointat aurait en vue 
un aéroport!), la ville de Fougères, 
forte concentration industrielle dans 
une zone très rurale, a été vouée par 
ceux qui la gèrent - la droite depuis 
toujours, sauf 1 9 3 6 - à des palliatifs 
en guise de soins, se bornant à attirer 
des chercheurs de primes. Conséquen
ces : des scandales comme celui d'une 
société Gant-International venue plei
ne de promesses et partie sans laisser 
de trace après avoir engagé quelques 
travaux d'installation, inscrit quanti
té de travailleurs... et touché les sub
ventions! 

Cette droite, elle ne manque pas 
d'air! 

I c i , un bombage «PC, CGT : fos
soyeurs d'usines» côtoie (pas par ha
sard, on s'en doute) un vaste placard 
où domine le portrait de Chirac, qui 
annonce la prochaine réunion men
suelle et publique du R P R . 

Là, les « professionnels de la cons
truction» s'insurgent sur fond de po
tence : e Construction étranglée, Fran
ce en danger»-, affichage particulière
ment voyant aux abords de l 'UL-CGT... 

A u Conseil municipal, la gauche a 
trois élus depuis 1977 (longtemps, 
elle n'en a eu aucun, puis un ) . C'est 
trop pour Cointat qui a essayé de faire 
invalider l'élu du P C F , qui a fait muter 
(sous couvert de promotion) un élu PS 
à Rennes. Ils ne sont même pas préve
nus des réunions des commissions dont 
ils sont membres. 

Quant à la publicité des débats, 
face aux travailleurs, Cointat et ses 
conseillers préfèrent s'enfuir par la pe
tite porte... Depuis que cela, une fois, 
s'est produit, les dates de réunion du 
Conseil sont affichées la veille ou 
l'avant-veille et la disposition de la 
salle (on ne sait jamais) a été modifiée 
pour permettre une sonîe plus faci le! 

L e passé pèse lourd sans doute, 
dont le célèbre château n'est pas la 
seule trace, et dont l'esprit, au besoin 
mis au goût du jour, s'entretient large
ment dans la tradition des institutions 
privées qui, ici, partagent à peu près 
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L'APRES-REHAULT 
à égalité l'éducation des jeunes fouge
rais avec l'école publique. 

L a classe ouvrière n'y a jamais vrai
ment trouvé son unité, sauf le temps 
d'une grande colère, le 26 janvier 1968, 
le 30 septembre 1975.. . 

Pourtant Fougères, cette ville ou
vrière, a voté Mitterrand en 1 9 8 1 . 

Comment traduira-t-elle, dans l'ave
nir, ses aspirations, ce qu'elle a pu re
tirer en matière d'emploi de ses dou
loureuses expériences? Comment pè
seront ses divisions? 

L E POIDS D U C O N F L I T R É H A U L T 
Pour Jeannot, militant C F D T , qui 

souligne le contraste entre les 6 0 0 0 
manifestants pour l'emploi en janvier 
1968 ( i l y avait alors 300 chômeurs) 
et l'impossibilité de rassembler ces 
dernières années plus de 300 personnes 
sur ce problème, il y a le poids du 
conflit Réhault, un conflit de 5 ans 
qui marque et marquera longtemps en 
négatif car il se termine sur un échec : 
Réhault n'existe plus et c'est ce qui 
reste dans les têtes. 

Aujourd'hui encore, dans sa boite, 
Jeannot voit F O fonder ses attaques 
contre la C F D T sur cet exemple : "S'ils 
veulent faire comme à Réhault, qu'ils 
le disent... La CFDT fait couler les 
boîtes, voyez Réhault...», etc. 

En fait, Réhault a été isolé à Fou
gères. 

Toujours en avance, pour la région, 
sur le plan social ( sur la base d'un 
contrat passé au début des années 50 
avec la C F T C ) , reprenant au f i l de son 
développement pas mal de boites qui 
se cassaient la figure, le numéro un 
était finalement pour ces raisons mal 
vu du patronat local pour qui sa chute 

L'usine Réhault occupée 

a pu être une sorte de revanche. 
Pour les autres travailleurs, l'idée 

que Réhault tombait pour avoir vécu 
au-dessus de ses moyens n'était pas 
sans prise. Et puis, l'histoire de la 
chaussure dans la région était émaillée 
de fermetures d'usines, puis de créa
tions : on finissait toujours plus ou 
moins par retrouver une place. 

Or, c'était là le début d'une crise 
bien plus sérieuse. 

En septembre 1975, trois boites 
étaient touchées. Là il y a eu une gran
de manifestation. Puis le problème a 
été réglé pour les deux autres. E t la 
journée ville morte pour Réhault, en 
mars 1976, a pratiquement canoté. 
( L e s 10000 , le 1 e r mai suivant, pour 
une journée portes ouvertes, venaient 
surtout de toute la Bretagne). 

L a division syndicale a pesé lourd 
aussi... 

Il y avait 400 syndiqués à Réhault, 
dam u n c C F D T qui n'était plus la C F T C 
d'où elle était issue. 

Nombre d'entre eux ne se sont pas 
resyndiqués : perte pour l a C F D T , mais 
en fait pour le syndicalisme... 

Tout cela pèse lourd, alors que la 
pression sur l'emploi est terrible. 

C O M B A T T R E L E F A T A L I S M E 
Pour Philippe Brunct, de l 'UL-CGT, 

il y a une bataille énorme sur la ques
tion de l'acceptation de la crise : «La 
fatalité de la crise; choisir entre emploi 
et pouvoir d'achat» etc. Ce problème 
est loin d'être régie depuis mai 1981 . 
L a classe ouvrière n'est pas gagnée à 
l'idée qu'on peut sortir de la crise en 
faveur des travailleurs. 

I l faut prendre le pas sur cette cam
pagne idéologique, de manière réaliste, 

ce qui ne veut pas dire mettre les re
vendications de côté mais au contraire 
montrer le possible des revendications. 
I l s'agit de mordre sur le terrain de la 
gestion, domaine réservé des patrons. 

C'est une action syndicale de type 
nouveau, qui remet en cause le systè
me de production capitaliste, une af
faire de longue haleine, une bataille 
lancée dans les têtes par le 4 1 e Congrès. 

Ici , on se bat pour une filière cuir 
sur la Bretagne. Il y a des aberrations 
du genre : les peaux partent d'ici pour 
être traitées en Italie et reviennent 
pour la chaussure! Il y a un plan cuir 
adopté au niveau national dont on ai 
merait avoir des retombées ici... 

Dans la politique du gouvernement, 
il y a des choses positives comme les 
contrats de solidarité, les mesures pour 
les jeunes de 16 à 18 ans : on peut 
s'appuyer dessus pour contraindre les 
patrons à signer des contrats avec ré
duction du temps de travail, pour ac
cepter des stagiaires. I l y a aussi des 
choses négatives. Mais tout reste possi
ble; c'est aussi suivant l'intervention 
des travailleurs. 

L'obstacle le plus important, c'est 
le patronat, le problème du pouvoir 
économique. 

Les travailleurs de Fougères ne se 
satisfont sûrement pas de la situation 
qu'ils connaissent. Mais, malades du 
chômage, ils vivent pourtant avec, ils 
doivent vivre avec. Or, au-delà de Fou
gères, aucune voie royale ne s'est dé
gagée qui enlève l'adhésion de tous. 

On peut comprendre qu'ils soient 
circonspects pour s'engager. Faudra-
t-il, pour que le fatalisme s'estompe, 
une nouvelle génération comme le 
pense un peu Marie-Claude Mongodin? 

Y aura-t-il de nouveaux Réhault, 
mais victorieux cette fois? 

Aujourd'hui , les licenciements, les 
pertes d'emplois sont nombreux, mais 
saupoudrés, progressifs. Martin, la 
plus grosse usine de chaussures est des
cendue de 1 300 à 650. . . 

Aujourd'hui aussi, il y a d'autres 
conditions, d'autres points d'appui 
(les contrats de solidarité, les comités 
locaux pour l'emploi...). 

Les luttes seront différentes. Mais 
elles seront. Car il n'y a pas d'autre 
issue (n i ailleurs, à côté ou plus loin, 
ni en haut) face au mal qui s'aggrave. 

Gi l les C A R P E N T I E R 
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VIVRE SANS TRAVAIL 
AU PAYS DE FOUGERES 

Marie-Claude Mongodin était délé
guée C G T à Réhault, parmi les der
nières occupantes. Elle a été 4 ans au 
chômage, hormis un stage de 3 mois 
d'usinage-tôlerie. E l le est maintenant 
garde d'enfants de l 'ASE (A ide sociale 
à l 'enfance). 

Après les licenciements dans la 
chaussure puis l'habillement (secteurs 
à main-d'œuvre en majorité féminine), 
les femmes ont représenté jusqu'à 7 5 % 
des chômeurs en 1978. Elles en sont 
encore plus de 6 2 % . 

Comme beaucoup, elle a connu le 
chômage de longue durée. Plusieurs 
n'ont d'ailleurs jamais retrouvé : cela 
fait 6 ans et demi pour Réhault) 

Dans le texti le aussi : Marie-Claude 
cite une amie qui en 4 ans et demi n'a 
travaillé que le temps d'un coup de 
main. 

D'autres ont pu travailler 5 ou 6 
mois, ce qui leur a permis de retrouver 
les droits au chômage... mais cela reste 
du chômage. 

Dans sa cage d'escalier, du ! « " au 4 e , 
au-dessus et au-dessous de chez elle, les 
quatre femmes étaient au chômage, il 
y a peu. 

Dans sa ZUP , dans toutes les cages 
d'escalier, il y a une ou deux person
nes au chômage, sans compter celles 
qui arrivent en garantie de ressource! 

Une autre de Réhault, bien plus jeu
ne, a fait plusieurs stages préformation, 
mise à niveau Bac, stage de secrétaire 
à Angers, etc. E t elle n'a toujours pas 
de travail. Plusieurs ont quitté Fougè
res ; une qui avait de la famille à Qui-
beron y est partie : elle y fait des mé
nages! 

Beaucoup d'ailleurs ont cherché 
des ménages. 

Même encore dans la page locale du 
journal, on voit des annonces : femme 
acceptant ménages... 

Même chose pour les gardes d'en
fants. 

I l y a même eu une sorte de marché 
noir de la garde d'enfant. 

E n général, les hommes ont retrou
vé plus facilement (d'ailleurs à Réhault 
la plupart des occupants étaient des 
femmes). Mais certains sont aujour
d'hui de nouveau au chômage. 

E t les jeunes? 
Chez ses voisins, il y a trois garçons, 

tous au chômage! Dont un qui avait 
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devancé l'appel pour le service militai
re en espérant trouver plus facilement 
après... Cela donne une idée. 

Que font-ils? 
Le jour du pointage, ils font les bis

trots; autrement ils vont chez l'un, 
chez l'autre. Que peuvent-ils faire? 

Un jour, il font la tournée de toutes 
les boîtes... c'est la corvée. I l le faut 
pour l'Assedic... Ils savent d'avance 
que ça ne donnera rien. 

Un jeune qu'elle connaît a subi des 
brimades en apprentissage : on le gar
dait jusqu'à 8 heures le soir, sous n'im
porte quel prétexte, on le frappait. Les 
parents hésitaient à porter plainte (ce 
n'est pas un cas unique dans cette boî
te) ; ils avaient tout de même fait cons
tater par un médecin. Comme il n'a 
pas été embauché, les parents font 
quelque chose : ça va passer aux pru
d'hommes. 

Ce même garçon a été embarqué un 
matin au saut du lit au commissariat : 
il y avait eu une bagarre dans un bal et 
un f l ic qui habite le quartier l'avait vu 
rentrer à 2 heuresdumatin...c'est tout! 
Les fl ics lui ont dit : «7b/, on t'a à 
l'œil». I l n'a jamais commis une infrac
t ion. Ce gars traîne dans Fougères; il 
dort la journée; il boit chez lui . C'est 
terrible... I l est buté, c'est tout. 

Or, quand il a du travail (ça lui est 
arrivé : un coup de main) ,on voit bien, 
ça va tout de suite mieux. 

Les répercussions du chômage? 
Sur la santé, c'est net : dépressions 

nerveuses, maladies dérivées. Une en
quête a été faite ici par un universitai
re de Rennes. 

Ici , les chômeurs restent chez eux, 
une sorte de honte, la crainte des 

questions. 
I l y a des problèmes d'alcoolisme : 

Marie-Claude a connu une femme qui 
en est morte. 

A la f in du confl i t , dit-elle, on avait 
fait un pointage sur les listes des tra
vailleurs de Réhault : il y avait eu 
beaucoup de morts; beaucoup de can
cers... On disait : encore un ! 

Ceux qui sont restés dans le conflit 
s'en sortaient mieux. On s'entraidait, 
on se voyait, on avait une activité. On 
allait voir l'enquêteur de l 'ANPE à plu
sieurs... On se remontait le moral . 

Après, il y a eu un manque très dur. 
Alors, l'action collective, l'organisa

tion des chômeurs? 
C'est très difficile. Tant qu'il y avait 

Réhault, ça allait mieux. Mais mainte
nant, c'est très difficile. 

On ne peut pas avoir quelque chose 
de stable; si un copain qui a pris des 
responsabilités trouve du boulot, il 
part c'est normal. E t c'est à refaire. 

A Fougères, il y a une certaine habi
tude d'un certain chômage. On faisait 
plusieurs boîtes (des fois 10, 15 ) . 
Dans la chaussure, il y avait deux pé
riodes creuses où on travaillait 10h , 
12h dans le mois. Par contre en été, 
c'était 1 Oh par jour plus le samedi. A 
ces moments-là on trouvait toujours 
au moins des coups de main. 

Peut-être on se dit qu'on finira bien 
par s'en sortir. 

On fait aussi comme l'autruche...On 
ne veut pas voir qu'on peut être 
concerné. 

I l y a aussi l a peur. 
I l s'est installé un certain fatalisme. 
Peut-être il faudra attendre une 

nouvelle génération. 

100 000 emplois potentiels dégagés fin juin 
6 0 1 6 contrats de solidarité avaient été signés fin juin 82 et 3 865 dossiers étaient alors en 

cours d'instruction, concernant des collectivités locales et entreprises de toutes tailles 
regroupant 1,3 million de salariés. 

5% des contrats signés comportant le cleuse de réduction du temps de travail permettent 
l'embauche de 6526 personnes. 

9 6 % des contrats concernent la e préretraite démission» et dégagent 98100 emplois po
tentiels. Sans aucun doute, le nombre de pré-retraites et d'embauchés effectives sera sensi
blement inférieur au bout du compte, comme dans l'exemple de la CEPEM ci-contre, l'en
semble des bénéficiaires potentiels ne panant pas en pré-retraite. 

Le • contrat» CEPEM est un • bon contrat» qui garantit les intérêts des portants et des 
nouveaux embauches pour l'essentiel. Tout n'a pas été si bien partout, tant s'en faut : em
bauche à d'autres endroits, dans des qualifications différentes, restructurations en douceur, 
etc. Une fois encore, l'action des travailleurs et des syndicats a été déterminante. 

SUR LE TERRAIN 

C O N T R A T DE SOLIDARITE 
A LA ÇEPEM-ORLEANS 

C ' e s t e n m a r s 8 2 q u ' a été signe 
le «cont ra t de sol idarité» à la 
C E P E M : 2 0 0 e m p l o i s po ten t i e l s 
o n t été dégagés p o u r 2 0 0 0 sa la 
riés dans l ' en t rep r i se . C ' es t un 
gros « con t r a t » p o u r l'aggloméra
t i o n orléanaisc, q u i a joué u n rôle 
p o u r la s igna ture d ' au t r e s . 

De f a i t , e n v i r o n 1 7 0 t r ava i l l eu rs 
de la C E P E M se ron t pa r t i s e n pré
r e t r a i t e d ' i c i peu et déjà 1 5 0 
nouve l l e s e m b a u c h e s o n t été réa
lisées. P o u r q u o i ce c o n t r a t ? C o m 
m e n t s'est-il réalisé? L ' u n de ses 
a r t i s a n s , M i c h e l A n g e r , m i l i t a n t 
s y n d i c a l i s t e ( e t de n o t r e p a r t i ) 
à l a C E P E M , n o u s a f o u r n i des 
e x p l i c a t i o n s e t ses réflexions su r 
c e t t e s i gna tu r e . 

Dès janvier, l'attitude du patronat 
a été négative, pour des raisons stricte
ment politiques : il n'était pas question 
d'aller dans le sens d'une initiative gou
vernementale ! Trois mois plus tard, un 
contrat était pourtant signé. 

L E S RA I SONS D'UNE S I G N A T U R E 
Entre temps, l'entreprise a été na

tionalisée et sans doute la nationalisa
tion a-t-elle eu un effet positif dans le 
déclenchement de la négociation. 
D'autant qu'un courant majoritaire en 
faveur du contrat s'était peu à peu des
siné dans l'entreprise. De fait tous les 
travailleurs y avaient intérêt : les plus 
de 55 ans bien sûr, mais aussi tous les 
autres, en raison de l'engagement de 
maintien des effectifs pendant deux 
ans et des possibilités ouvertes de pro
motion interne à l'entreprise par le dé
part de plus chevronnés. L'information 
et l'action syndicales ont permis de 
créer un rapport de forces favorable 
à_la signature du contrat. 

Sans doute le patron y a-t-il vu, 
quant à lui , un avantage dans le renou
vellement et le rajeunissement du per
sonnel. Durant toute la négociation du 
contrat, il a tenté de gagner sur d'autres 
tableaux et cela n'a pas été toujours fa
cile. 

L E S D IFF ICULTÉS 
POUR L A S I G N A T U R E 

En effet, l'ordonnance gouverne-

Photo A F P 
mentale donne uniquement les bases 
générales du contrat, les modalités 
concrètes pouvant varier d'une entre
prise à l'autre, en fonction du rapport 
de forces. Les pré-retraités seraient-ils 
considérés comme retraités ou comme 
démissionnaires? La première solution, 
plus avantageuse pour eux, a finale
ment été gagnée ainsi que la prime de 
départ en retraite prévue dans la con
vention collective. 

Autre accrochage avec le patron : la 
question des embauches définitives; il 
aurait bien voulu faire passer des nou
veaux emplois à contrats limités, ce 
qui est contraire à l'ordonnance. Ba
garre encore : celle des effectifs de réfé
rence, ceux-ci devant être maintenus 
pendant deux ans; il a fal lu tenir ferme, 
c'était à la limite de la rupture! Enf in , 
le patron a fait des embauches à temps 
partiel pour remplacer des temps pleins 
pour une trentaine d'emplois : les ca
rences de l'ordonnance sur ce point 
ont permis ce mauvais coup-là que 
l'action syndicale n'a pas pu enrayer. 

D E S R E S U L T A T S POS IT I F S 
«Mon appréciation personnelle par 

rapport aux contrats de solidarité pré
retraite, c'est que c'est une chose ex
cellente ; j ' y vois beaucoup d'avantages ; 
le seul inconvénient, c'est que les pa
trons peuvent Introduire le temps par
tiel en raison de l'ordonnance. I l y a 
aussi le problème de la restructuration 
... mais nous n'avons pas été touchés. 
On a fait un pot de l'amitié pour le dé
part de 40 personnes au moment des 
vacances, Il y avait une grande chaleur 

entre nous. Une femme à 55 ans ou 58 
ans y gagne deux ans ou plus de vie qui 
comptent... » 

C'est le point de vue de notre cama
rade Michel qui souligne plusieurs as
pects positifs pour les travailleurs de 
son entreprise : le soulagement d'arrê
ter pour les travailleuses, nombreuses à 
la C E P E M , lié à une opération finan
cière assez intéressante puisqu'avec le 
a minimum garanti» par les A S S E D I C 
et nos bas salaires, pour certaines près 
de 9 0 % du salaire net seront versés 
avec les frais de transport en moins; il 
y a aussi le fait que toutes les .embau
ches nouvelles sont à contrat indéter
miné et que cela favorise la cohésion 
et la mobilisation dans la boîte; et 
l'embauche de jeunes enfin. 

I l souligne, par contre, les problè
mes psychologiques d'un départ bru
tal en retraite et une certaine inquiétu
de de plusieurs travailleurs. Inquiétude 
renforcée par les projets qui courent 
de les faire cotiser à la Sécurité socia
le de 8 à 1 2 % au lieu des 2 % initiale
ment prévus. Une telle mesure serait 
grave pour les pré-retraités et entame
rait, si elle est maintenue, la crédibili
té des contrats de solidarité pré-retrai
te ( 1 ) . 

I l note enfin, qu'à la différence 
d'autres entreprises—comme la Thom
son par exemple— le « contrat» C E P E M 
n'a pas été l'occasion d'une «restruc
turation en douceur». 

«On s'en est bien tiré, conclut-il, et 
cela tient pour beaucoup à l'action 
syndicale. » 

Dans la région orléanaise, d'autres 
contrats pré-retraite ont été conclus 
dans le privé : 1 300 emplois potentiels 
ont été dégagés - m a i s combien le se
ront-ils effectivement au bout du 
compte? I l y a 1 3 0 0 0 personnes de 
plus de 55 ans dans la population ac
tive et sans doute quelques milliers 
parmi elles à pouvoir bénéficier d'un 
contrat. Encore faut-il que soit popu
larisée cette possibilité —jusqu'à mars 
8 3 - et que l'action des travailleurs et 
des syndicats prenne le relais, notam
ment dans les petites entreprises. 

(1) I l semble b«n que cette Inquiétude soit 
justifiée par les propositions de P. Bérégovoy 
pour diminuer le déficit de la Sécurité so
ciale. 
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SUR LE TERRAIN 

L E CHOMEUR E T S A S A N T E 
V i c t o i r e ! L a p rogress ion d u 

chômage es t f re inée ; il n ' y a u r a 
p l u s que que lques d i za ines de s u i 
c i d e s , que lques c en t a i ne s d ' i n f a r c 
t u s , que lques m i l l i e r s de dépres
s i ons nerveuses , que lques c en t a i 
nes de m i l l i e r s de pa t r aques d i 
ges t i f s en p lus . . . 

Parmi les gens à qui la propagande 
insidieuse de la droite fait dire que 
«lorsque l'on veut vraiment travailler 
on trouve du travail», il se trouve tou
jours quelqu'un pour parler de «chô
meurs heureux» qui «travaillent quand 
ils en ont envie et le reste du temps 
vivent sur notre dos». I l est vrai que 
certains jeunes préfèrent faire des pe
tits boulots intermittents pendant 2-
3 ans surtout quand ils ne trouvent 
rien de bien intéressant et que des 
préretraités sont contents de ne pas à 
avoir à s'user jusqu'à 65 ans. Mais la 
majorité des chômeurs supportent tel 
lement mal leur chômage qu'ils s'en 
rendent malades; même ceux qui fai
saient semblant de croire que «ça 
n'arrive qu'aux autres» lorsque l'« ac
cident» leur arrive. D'après plusieurs 
sondages qui se recoupent, 7 0 % des 
médecins français sont persuades que 
le chômage est générateur de symptô
mes ou un facteur aggravant de symp
tômes déjà existants. 

L E S C A D R E S , C ' E S T L E COEUR. . . 
Le nombre de consultants ouvriers, 

cadres, employés chez un médecin est 
égal à leurs pans respectives dans la 
population active. Les différences sont 
qualitatives : les cadres multiplient 
leurs symptômes, anxiété, troubles du 
sommeil et relationnels. Ils présentent 
surtout des douleurs ulcéreuses et des 
symptômes cardio-vasculaires. Les ou
vriers ont plutôt des douleurs abdomi
nales. Tou t le monde n'a pas la même 
image de soi-même, ni le même regard 
des autres sur soi, donc tout le monde 
n'a pas le même langage et on exprime 
ses souffrances et ses difficultés de vie 
de façon différente. I l vaut mieux aux 
yeux d'autrui et de soi-même faire le 
malade que ne rien faire. Le sentiment 
de dévalorisation des cadres se traduit 
fréquemment par l'impuissance sexuel
le. Les cadres supérieurs parisiens de 
plus de 40 ans sont les plus affectés. 
Parmi les ouvriers, c'est à 25-40 ans que 
la perte de l'exercice de son habileté et 

de sa force de travail est le plus pénible. 
Les ouvriers compensent plutôt par le 
tabac et l'alcool qui sont des moyens 
d'affirmation de soi et de virilité. Ça 
tranquillise autant que les médicaments 
«pour les nerfs», mais en plus ça n'en 
est pas. Lesfcmmesau chômage consul
tent davantage quand elles sont em
ployées ( 4 7 % ) que lorsqu'elles sont 
ouvrières ( 2 5 % ) , d'autant que leurs re
venus permettant souvent l'acquisition 
d'un appartement, de mobilier... ren
dent plus difficile leur situation de 
chômeuses. 

Il existe aussi des différences régio
nales : dans une grande région ouvrière 
comme le Nord où le chômage n'est 
pas nouveau et où une certaine solida
rité existe dans le travail comme dans 
le chômage, les symptômes sont moins 
forts. Peut-être aussi y a-t-îl peu d'ar-. 
gent pour consulter!? 

F E M M E S , ÉMANCIPEZ-VOUS 
S O Y E Z AUSS I M A L A D E S 

QUE L E S HOMMES 
Les hommes vivent plus mal leur 

chômage que les femmes, c'est incon
testable. Ils sont culpabilisés de ne 
pouvoir assumer les responsabilités que 
les modèles culturels (statut du père 
nourricier) les obligent à prendre. Les 
stéréotypes homme-femme ont la vie 
dure! Les hommes seuls consultent 
moins que les femmes mariées et que 
les femmes seules. Plus les hommes 
sont âgés plus ils consultent, alors que 
ce sont les femmes jeunes qui sont le 
plus «malades» du chômage, touchées 
dans leur désir de s'affirmer et d'acqué
rir une indépendance économique par 
le travail. Les veuves, les divorcées de 
plus de 40 ans consultent plus que les 
femmes mariées dont certaines « profi
tent» du chômage pour faire une 
« pause». 

COTÉ S E X E , 
ÇA N E V A S PAS F O R T NON P L U S 

Parler de handicapés, c'était jusqu'à 
présent parler de paraplégiques, de 
sourds, d'aveugles, de malades men
taux, à la rigueur de diabétiques ou 
de cardiaques, mais au deuxième Con
grès international « Handicap et sexua
lité», un autre handicap a été mis en 
évidence, un handicap social : le chô
mage. Un médecin a présenté une étu
de sur l'accroissement des troubles se
xuels (éjaculation prématurée, dyspa-

reunic...) dans la population du Nord 
touchée par la fermeture des usines 
textiles. Ces troubles sont le reflet de 
la déstabilisation de familles emprein
tes d'une grande rigueur morale et tra
ditionnellement ttès unies autour du 
:hef : le père. 

C H O M A G E E T S U I C I D E 
La recrudescence des suicides com

me celle observée pendant les années 
30 (qui ont été jusqu'à 20 pour 
100000 en France) montre qu'il y a 
une relation entre le nombre de suici
des et les multiples «facteurs de désta
bilisation» amenés par la crise écono
mique : angoisse générale, chômage, 
loyers impayés, dettes... 

L a différence avec la poussée de sui
cides de 1930, c'est qu'aujourd'hui les 
femmes sont autant touchées que les 
hommes. 

E m i l e P L A N T I E R 

E v o l u t i o n du t a u x b r u t de su ic ide 
depuis 1 9 6 5 

dans que lques pays o c c i d e n t a u x 

( loo'ce : Population et sociétés, mai 1981 
n r 1 4 7 ) 
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VUE cuvmi=m= 

CITROEN-TALBOT 
Une page est tournée 

Talbot-Poissy. Citroën-Aulnay : la 
rentrée des conflits sociaux s'est faite 
sur les mêmes lieux, dans ces deux mê
mes usines où s'étaient achevés avant 
l'été les conflits les plus marquants de 
l'an dernier. 

Une f in toute provisoire, ce qui 
d'ailleurs n'a guère surpris, en particu
lier les travailleurs de ces entreprises : 
ils se doutaient bien que ceux à qui 
ils avaient imposé hier de sérieux 
reculs chercheraient à refaire le terrain 
perdu. 

L'issue de ce nouvel épisode confir
me le résultat du précédent : le systè
me SîmcaCitroën où une cohorte d'in
dividus ayant pour unique fonction 
d'imposer aux travailleurs cadences, 
conditions de travail, de salaires, étouf
faient toute liberté (notamment à tra
vers la C S L dont ils étaient le noyau), 
ce système-là c'est fini. 

PAS DE R E T O U R EN A R R I E R E 
La vigilance des travailleurs, les pas 

déjà franchis interdisent son retour; 
certes il existe encore, mais il ne pour
ra plus être l'aspect dominant du fonc
tionnement social de ces usines. 

Ce sont les hommes qui consti
tuaient ce système qui sont d'ailleurs 
descendus dans la rue, ont fait grève 
même (ces fameuses grèves de la maî
trise de Poissy comme à Aulnay refu
sant l'annulation de mesures qu'eux 
avaient décidées, défendant leur pou
voir ) . 

L a direction dans les deux cas a 
accepté l'annulation de mesures ré
pressives ou au moins un compromis, 
contrainte bien sûr par l'action réso
lue des travailleurs, mais contrairement 
aux vœux de ceux qui étaient jusque-là 
son unique point d'appui, interlocu
teur, courroie de transmission de son 
autorité dans l'entreprise. 

Signe flagrant d'ailleurs de l'évolu
t ion du rapport de force et du poids 
qu'ont acquis les travailleurs et leur 
organisation. 

On peut s'attendre à ce que le rôle 
de ce type d'encadrement continue à 
décliner au rythme d'ailleurs de son 
« influence» électorale remise à sa jus
te place une fois établie un minimum 

de liberté dans les élections profession
nelles et maintenant qu'ont été conqui
ses les libertés d'expression, d'organisa
tion, d'action, d'adhésion syndicales à 
la C G T , à la C F D T . 

On peut considérer que les respon
sables au plus haut niveau l'ont admis 
si l'on en croit les propos du directeur 
de Poissy admettant qu'il y a une trop 
grande séparation entre les fonctions 
de direction du personnel et de la pro
duction. 

L E S N O S T A L G I Q U E S 
Dans cette affaire, la droite et sa 

presse sont intervenues avec une rare 
violence. 

Cible : la C G T accusée d'avoir re
lancé ces conflits, de « prendre en ota
ge ce secteur industriel» pour appuyer 
ses exigences, de «sabotage économi
que», ou de vouloir «déstabiliser l'éco
nomie» (j 'en passe et des meil leures); 
le gouvernement était bien sûr compli
ce, par l'intermédiaire de son ministre 
du Travai l . 

Notons au passage le mépris qu'ont 
ces gens-là pour les travailleurs qui ne 
sauraient évidemment être capables de 
voir par eux-mêmes quand leurs inté
rêts, leurs libertés, leur dignité, sont en 
jeu, quand ce qu'ils ont conquis hier 
est aujourd'hui remis en cause... Non! 
Les travailleurs ne peuvent qu'être les 
jouets de visées politiciennes qui les 
dépassent, et se mettre en mouvement 
seulement sur ordre de manipulateurs 
professionnels! 

Notons encore qu'à ce concert con
tre «le pouvoir de la CGT» s'est joint 
un Bergeron dont le syndicat a d'ail
leurs clairement choisi son camp ( i l 
manifestait avec la C S L ) . 

Les nostalgiques du système C S L 
mettent d'ailleurs du temps à com
prendre. On a même pu voir le journal 
patronal Les Echos s'en prendre aux 
dirigeants de Pcugcot-Talbot qui, «in
tellectuellement aussi éloignés de leurs 
usines que s'ils étaient au siège d'une 
lointaine multinationale, ne pouvaient 
imaginer que, en désavouant en une 
nuit leurs responsables de Poissy, ils 
déstabilisaient complètement Talbot 
et sans doute par ricochet Citroën». 

Lt d'ajouter qu'ils «n'ont pas compris 
hier ce que leur méconnaissance des 
réalités politiques et sociales pouvait 
leur coûter» ! Ils étaient pourtant bien 
aux premières loges pour entendre 
cette vérité : «La CSL, c'est fini»... 

UNE R E M I S E A N I V E A U 
Est-ce à dire que les dirigeants de 

Peugeot ont renoncé à leur pouvoir? 
Certes pas... Simplement et c'est déjà 
important, on s'achemine vers une for
me plus commune de «rapports so
ciaux» dans leurs entreprises, grâce au 
combat des travailleurs; les immigrés, 
qui étaient pour l'essentiel les victimes 
des rapports antérieurs, ont ici fait un 
grand pas dans l'égalité des droits. 

Ont-ils renoncé à leurs projets? Cer
tes pas non plus... L a restructuration 
du groupe (dont Talbot-Poissy a déjà 
payé le prix de millions d'emplois) va 
se poursuivre. Le problème des O.S. 
demeure, et bien d'autres. 

I l y aura d'autres batailles. Simple
ment les travailleurs partent bien 
mieux armés maintenant, y compris 
pour en finir pour de bon avec le sys
tème C S L . Quant à ce système, il 
restera encore bien des patrons pour 
en appliquer les méthodes et les prin
cipes. 

G . C . 

tff^m 
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STATUT DE PARIS 

Contrer les manoeuvres de Chirac 
Quelques chiffres permettent de 

bien situer la réalité parisienne d'au
jourd'hui : 2 200000 habitants au der
nier recensement, contre 2 800000 en 
1962; plus de 2 millions d'emplois, 
dont 7 5 % dans le secteur tertiaire; 
l'immigration dépasse 2 0 % de la popu
lation avec d'importantes disparités 
entre les quartiers; plus de 100000 
chômeurs; l'éviction régulière des fa
milles populaires et une ségrégation so
ciale croissante; plus de 2 0 % de 
personnes âgées; des logements de 
luxe qui voisinent avec de nombreux 
logements anciens et insalubres : par 
rapport à la moyenne de la région pari
sienne, il y a à Paris en moins 1 2 % de 
sanitaires, 1 5 % de chauffage central, 
2 6 % de logements qualifiés de confor 
tables. Paris, c'est aussi la concentra
tion de tous les pouvoirs politiques et 
économiques, une capitale touristique 
et culturelle. 

Face à ce gigantisme, que traduisent 
bien le fait que le Conseil de Paris est 
à la fois Conseil municipal et Conseil 
général, un budget de plus de 10 mil
liards de francs pour le fonctionne
ment et de 3 milliards d'investisse
ments, les 34000 agents de la ville, le 
statut du 31 décembre 1975 confie 
l'ensemble des pouvoirs au maire de 
Paris et à l'état-major pléthorique qui 
l'entoure. Des commissions d'arrondis
sement existent bien, mais la plupart 
de ses membres sont élus par le Conseil 
de Paris ou désignés par le maire; de 
plus elles n'ont pratiquement aucun 
pouvoir. Paris, c'est donc une absence 
quasi totale de démocratie, alors que 
les problèmes sont sans proportion 
avec n'importe quelle ville de France. 

Le gouvernement vient de proposer 
un nouveau statut qui, outre l'augmen
tation du nombre de membres du Con
seil de Paris, crée des conseils d'arron
dissement élus, désignant chacun un 
maire. Ces conseils seront composés 
des conseillers de Paris de l'arrondisse
ment et de conseillers d'arrondisse
ment, en général deux fois plus nom
breux, tous élus selon la nouvelle loi 
électorale pour les municipales, au to
tal 505 conseillers. 

Un tel statut représente une réelle 
réforme démocratique par rapport à la 
situation actuelle. Elle va permettre de 
rapprocher la vie municipale des tra
vailleurs et habitants, faciliter leur in

tervention réelle, leur contrôle, des dé
cisions qui les concernent : équipe
ments sociaux, logement, école, aide 
sociale, etc. 

On comprend la hargne de Chirac 
et de l'ensemble de la droite contre ce 
projet. Ils veulent maintenir leurs pri
vilèges exorbitants pour continuer à 
mener leur politique de désindus trial i-
sation, de déshumanisation de Paris, 
mais aussi pour s'en servir comme 
tremplin pour faciliter leur retour au 
pouvoir. 

Le Comité de Paris du PCML vient 
de se prononcer pour le nouveau sta
tut, mais aussi pour son amélioration. 
Compte tenu de la réalité parisienne, 
il propose que le Conseil de Paris com
me les conseils d'arrondissement soient 
élus à la fois par les habitants de Paris 

L'INSEE vient de publier aies comptes 
de l'agriculture en 1981 § qui avaient été 
présentés à la Commission des comptes de 
l'Agriculture de la nation. Ce rapport regrou
pe non seulement las résultat! de l'année 81 
mais aussi les différentes évolutions interve
nues ces dernières années. Quelques chiffres 
sont particulièrement significatifs de l'évolu
tion de l'agriculture française. 

Le nombre d'exploitations continue à 
diminuer, de Tordre de 2% par an. Au total, 
de 1970 à 1981, c'est près du quart des ex
ploitations qui sont ainsi disparues. Le reve
nu net moyen, qui tient compte des investis
sements de plus en plus lourd t. par exploita
tion, diminue régulier élisent depu.s 1974. 
En 7 années, cens réduction s'élève à 31,7%. 

Cette évolution régulière, et qui se pour
suit, ne reflète pas les importantes disparités 
qui existent entre exploitations. Pour Tan
née 1980, sur 850 000 exploitations, les 
42900 (soit 5.1%) Qui ont un revenu brut 
supérieur à 200 000 F se repartissent 27,3% 
de l'ensemble des revenus bruts des exploi
tations agricoles. A l'opposé, las 437 500 
exploitations (soit 51.4%) qui ont un revenu 
inférieur à 50000 F ne SI répartissent que 
14.8% des revenus bruts globaux. 

L'écart est variable selon les productions 
principales des exploitations. Pour les ex-

ct par ceux qui y travaillent, en insti
tuant un double collège, et que dès 
maintenant les unions locales et dépar
tementales des syndicats soient systé
matiquement entendues; qu'il en soit 
de même pour les organisations de tra
vailleurs immigrés, ainsi que pour tou
tes les organisations du mouvement as
sociatif et populaire (CNL et Comités 
de locataires, FCPE , MRAP. consom
mateurs, associations familiales...)' 

Le Comité de Paris du PCML s'est 
également adressé à toutes les forces 
du mouvement ouvrier de la capitale 
pour leur proposer d'agir en commun 
pour soutenir et améliorer le projet et 
pour contrer les manœuvres que vont 
organiser Chirac et la droite. Ainsi se
raient créées des conditions favorables 
pour battre Chirac en mars prochain. 

ploitationscéréalières, il est particulièrement 
important : 8% des exploitations se parla 
gent 42% des revenus, alors que 49% des ex
ploitations doivent se contenter de 6%. 

Ces quelques chiffres montrent que le 
politique d'élimination des exploitations les 
moins rentables, d'un point de vue capitalis
te, se poursuit en même temps que s'aggrave 
la drfférentiation à l'intérieur de la paysan
nerie. D'un côté, les grosses exploitations, 
de plus en plus intégrées aux firmes egro-ili-
mentaires augmentent leur rentabilité, et de 
l'autre la masse des petits et moyens peysens, 
de plus en plus endettés, sinon mines, de 
plus an plus placés en position de soumis
sion par les firmes agro-alimentares, n'ont 
d'autre solution que r exode rural. 

Dans Travailleurs n°\ -Septembre(en
core disponible) : 

-une étude sur la politique écono
mique gouvernementale : « L'Austérité, 
la mauvaise voie > 

- un dossier : • Palestine, drame 
d'un peuple» 

-Sidérurgie Lorraine : Et demain? 
- Une enquête sur la Fédération des 

Conseils de parente d élèves ( FCPE ) 

AGRICULTURE 81 

L'exode se poursuit... 
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Toujours 
des colonies 

A v e c «ses» départements e t t e r r i t o i r e s d o u t r e m e r , d isper 
sés aux q u a t r e s c o i n s du m o n d e , l a F r a n c e de reste l 'une 
des dernières pu i s sances c o l o n i a l e s de c e siècle. Le d ro i t à l'inrié-
pendance , proclamé par M i t t e r r a n d à C a n c u n , ne serait i l d o n c 
va lab le que p o u r les a u t r e s ? 

( l aude L I K I A 

L'hémorragie 
Oans son numéro de fum 82, le journal indépendantiste guisWoupéen Jakata donne 

des chiffres sur le chômage en Guadeloupe et l'émigration en France : 
• Par delà les buildings, les hôtels, les belles voitures, la vie facile, etc., la Guadeloupe 

demeure melade, malade de souvdéveloppemeni, malade de la colontsennn. Le signe le plus 
évident de cette maladie, c'est le chômage : 20% de la population echVe, avec son corollaire, 
l'émigration. 

s Dans une estimation en date du 31/12/80 de la commission du bilan, publiée dans le 
rapport : • ta France en mai 1981 », et signalée par le petit feuillet de la vieille droite colo
niale Icar ri est dit que les Quadeloupéens établis en France avant 1963 étaient au nombre 
de 4500û'. Ceux établis depuis 1963 et expédiés par le BUMIDOM sont su nombre de 59 253. 
tandis qui ceux qui ont été contraints è r ix* mais qui n'ont pas utiiié 'es services de Tofft 
ce négrier sont 65000. Il y aurait donc selon les sources. 169263 Guideloupiens in France, 
soit 54% de II populition ristée au pays. Cala est tout simplamint effarant! Mais c'est I I 
situation coloniale, il faut m prendre conscience pour s'y opposer, a 

Réun ion , Mart inique, Guade 
loupe, G u y a n e : quatre départe
ments d'Outre-mer ou D O M . 

36 ans après la loi de départe
menta l isat ion, votée par l 'ensem
ble de la gauche, l'échec est pa
tent, y compr is pour ceux qui 
avaient espéré que l'intégration 
résoudrait les problèmes de leurs 
pays, jusque-là soumis au «Pac t e 
co lon ia l» . 

Jusqu'en 1946, année de la loi de 
départementalisation, le principe qui 
guide les relations entre la France et 
ses dépendances est que Les colonies 
non seulement ne devaient rien coûter 
à la métropole, mais encore devaient 
lui rapporter. Les produits coloniaux 
avaient l'exclusivité sur le marché 
fmnçais, et en contrepartie les produits 
français avaient l'exclusivité sur le 
marché colonial. Corollaire de cette 
organisation d'un marché favorable à 
la métropole, le transport des denrées 
et marchandises était le monopole du 
pavillon français.» C'est ce qu'on ap
pelle «L'Exclusif ou Pacte colonial» : 
«Ni pavillon, ni commerce, ni négo
ciants étrangers aux colonies». 

Pendant plusieurs siècles, l'écono
mie est entièrement axée («désaxée» 
serait plus exact) sur la production de 
denrées agricoles exigées par la métro
pole : épices, café, sucre. Bien entendu 
cette agriculture d'exportation s'éten
dit au détriment des cultures v'rvrîères 
qui, jusque-là, assuraient la subsistance 
des habitants autochtones. 

UNE ECONOMIE E X T R A V E R T I E 
Cet héritage explique en partie l'ac

tuelle situation de dépendance des 
DOM à l'égard de la France. En partie 
seulement, car 36 années de départe
mentalisation ont encore aggravé les 
choses. 

Aujourd'hui, les départements d'ou
tre-mer possèdent les caractéristiques 
d'une économie déformée : 

-hypertrophie du secteur tertiaire, 
employant les fonctionnaires d'admi
nistration et surtout les employés du 
commerce d'importation; 

- u n secteur industriel insignifiant; 
-une agriculture, basée sur l'expor

tation, en pleine régression depuis 20 
ans. 

Dans le cas de la Guadeloupe, la 
contribution de chacun des secteurs au 
Produit intérieur brut est, grosso modo, 
la suivante : 

- agriculture : 1 2 % ; industrie : 1 4 % ; 
tertiaire < services et commerces) : 74% . 

suite page 24 
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Le Kréyol : langue ou patois ? 

Au delà des quetelles do spéculâtes et de la simple approche i luistique la tecon 
naissance du ci rôle en tant que langue ou peirm est eiiuilemenr liée a i cunteption politi 
que '.lu mnndn que l'on a 

Si pom les tenants du colonialisme, le ctéole n'est qu'un vulgaire i ut ois, une sotte rie 
«peu' neg' -. pout les peuples de ces pays, le créole est une langue utilispp de façon courante 
par \« majorité desijens. 

te lait que l'origine du créole ne soit uas aujourd'hui clairement défini! intpone peu 
i •mu- le souligne Dany Behrl-Gisler dans «Le tangue créole force ju: ire». If ctéote est 
une ciediiun linguistique originale née dans un contexte et avec une fan. . ntocio politique 
déterminée. 

Langue comprenant plusieurs dialectes : quadeloupéen, haïtien, if .iiiniinais... comme 
la langue occitane comporte divers dialectes : auveiijnai. provençal... le neol i est un mnyen 
de tnmmiinicaliun au sein d'une cummunauté et entre plusieurs comnnriautés opprimées, 
in même temps qu'un acte de résistance face a celle hume de domina1 "-.n qu'est l'imposi* 
tinn de l<i langue du colonialiste. 

Actuellement, la position prise par lappoit au créole constitue . lus qui aimais un 
pmnt de clivage culturel et politique 

R . V . 

Le secteur tertiaire emploie plus de 
6 0 % de la population active. 

A titre de comparaison, les chiffres 
sont les suivants pour la France : 

-agriculture : 5 % du PNB; indus
trie : 3 8 , 5 % ; tertiaire : 56 ,5% . 

UN S E C T E U R P R O D U C T I F 
E N P E R T E D E V I T E S S E 

Ainsi, jadis axée sur la production 
agricole (grandes plantations), l'écono
mie des DOM est aujourd'hui presque 
exclusivement orientée vers la distribu
tion et la consommation de biens pro
duits ailleurs. C'est ce que montre en
core l'évolution par secteurs du Produit 
intérieur brut de la Martinique entre 
1949 et 1975 : l'agriculture est passée 
de 40 à 7,4% du PIB, l'industrie de 16 
à 1 5 % et le tertiaire de 44 à 77,5%. . . 

Cette situation faiblesse du sec
teur productif et excroissance du sec
teur improductif- est la caractéristi
que d'un pays sous-développé. Elle en
gendre comme conséquence structurel
le un chômage considérable : de l'ordre 
de 3 0 % . 

La dépendance accrue à l'égard de 
la France se manifeste aussi dans la 
participation croissante de l'Etat fran
çais au budget des DOM, et dans le dé

ficit croissant de la balance commer
ciale. 

Par exemple, le budget de la Guade
loupe est assuré à 6 1 % par l'Etat fran
çais. 

Les exportations de la Guadeloupe 
ne couvrent que 2 0 % des importations. 
La totalité des exportations ne permet 
même pas de couvrir la seule importa
tion de produits alimentaires. 

L E DEF IC IT 
DU COMMERCE E X T E R I E U R 
Et les choses se sont bien aggravées 

en 30 ans de départ emenulisation 
puisque de 138 millions de déficit en 
1949, la balance commerciale de la 
Guadeloupe est passée à 205 milliards 
800 millions de déficit en 1979! De 
49 à 79, les exportations de la Guade
loupe ont augmenté de 604% , mais 
les importations ont augmenté dans 
le même temps de 3 5 3 5 % ! (voir ta
bleau). 

Il est clair qu'une situation aussi 
aberrante est le signe d'une économie 
entièrement artificielle qui ne peut se 
perpétuer que dans le cadre de la dé
pendance française. 

D'où le chantage alimentaire si sa
vamment utilisé par Giscard dans le 
passé : «Si fa France vous laisse tom-

ber, ce sera la faillite de votre écono
mie.» C'est d'ailleurs ce qui est arrivé 
aux Comores après l'accès à l'indépen
dance. 

A cela, les indépendantistes, guade-
loupéens en particulier, répondent que 
justement l'indépendance aura pour 
fonction d'établir une économie équi
librée, en relançant en particulier 
l'agriculture. D 'où, concrètement, dès 
aujourd'hui, les luttes de la petite pay
sannerie et des ouvriers agricoles gua-
deloupéem contre ta liquidation de la 
canne, les occupations de terre, le dé
veloppement de cultures vivrières, ain
si que les luttes contre les fermetures 
d'usines. 

La déficit de la balance commerciale en Guadeloupe 
(en millions de francs) V«nations 

1949 
6 849 
6 987 

1953 
8 785 

I l 744 

1975 
35 300 

131 500 

1979 
48 200 

254 0O0 

ue 2 959 9*2M 205 800 

1979/49 
l-ixponaiions 6 849 8 785 35 300 48 200 + 604 % 
Importations 11 744 131 500 254 000 • 3 535 % 
Déficit 

BihliiMi'dphitf : les journaux indapendait 
É H H quadeloupéen*. «Libération >v 
que-Carai Ix-v Pacifiques, • Le* Conlettis 
d> rompue». «Réunion combat t poui 
rauionomic*. «Coopération ei depe» 
dan o- la France socialittr 'ace au 1 
Moortn, «Encore la France coloniale* 
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Un niveau de vie artificiellement soutenu 
L'un des arguments couramment 

avancé pour Justifier le maintien de la 
domination coloniale française est le 
bout niveau de vie des habitants des 
DOM- TOM, comparé à celui des pays 
indépendants voisins. 

Voici ce qu'en pense l'auteur du li
vre « Les confettis de l'empire a paru 
en 1976 : 

«Oui, elles "font" riches, nos Antil
les devant leurs voisines des Caraïbes, 
comme "fait" riche la Réunion en face 
de l'île Maurice. (...) Les chiffres que 
fournissent volontiers les services de 
l'administration et qui mesurent la 
"consommation" antillaise confirment 
bien sûr cette rassurante découverte. 
Ils peuvent donner matière à des déve
loppements satisfaits sur les bienfaits 
de la départementalisation. La plupart 
des discours électoraux de la majorité 
puisent, dans cette nomenclature des 
signes extérieurs de richesse, leurs 
arguments les plus péremptoires. 

« Péremptoires et fallacieux bien sûr. 
Les Antillais sont peut-être riches mais 
les Antilles sont sûrement pauvres. Et 
chaque année qui passe les appauvrit 
davantage. Le visiteur un peu attentif 
peut trouver dès son arrivée à Fort-de-
France, avant même qu'il n'atteigne le 
centre, le symbole le plus cruel de cet
te ambiguïté-là. Entre l'aéroport et la 
ville, les "grandes surfaces" rutilantes 
ouvertes par les békés* reconvertis 
dans le commerce alternent avec les 
vieilles sucreries fermées dont les biti-
ments s'écaillent au bord des routes. 
Consommation et pauvreté, misère 
dans l'abondance : voilà posés les ter
mes de base des discussions qu'on aura 
en Martinique ou en Guadeloupe. On 
ne reviendra pas sur les chiffres qui 
recensent les chômeurs (40 à 5 0 % de 
la population active), soulignent l'ag
gravation vertigineuse du déficit de la 

balance commerciale depuis 1946, té
moignent de la sous-industrialisation 
des tsles et de la ruine de l'agriculture. 
En fait la "richesse'' de la Martinique 
ou de la Guadeloupe -fort inégale
ment partagée d'ailleurs- est elle-aussi 
un faux semblant. "L 'abondance" ici 
est concédée, artificielle, administrée 
comme un anesthésbnt par une métro
pole soucieuse d'abord de prévenir les 
explosions politiques. (...) Les "poches 
de misère" restent d'ailleurs nombreu
ses aux Antilles même si les famines et 
le sous-développement de jadis ont été 
éliminés. Une promenade sur les plan
tations du Sud permet de rencontrer 
des ouvriers agricoles -de la canne ou 
de la banane dont le sort ne fait pas 
encore honneur à la France, Les famil
les de chômeurs de) Fort-de-France en
tassées dans une pièce, consolées par le 
rhum, souriraient sans doute amère
ment d'entendre parler du "niveau de 
vie" des Français d'outre-mer. 

a La multiplication dans les Isles des 
grands hôtels de luxe du business tou
ristique qui fournit quelques emplois 
subalternes aux Antillais souligne de
puis peu et par contraste la pauvreté 
qui continue de camper dans les villes 
et les villages. 

«Mais mêmes pour ceux des Antil
lais qui goûtent, malgré tout, à cette "ri
chesse" départemental isée, l'appétit de 
consommation n'est jamais délivré 
d'une sourde mauvaise conscience, 
d'une exaspération impuissante. En 
élevant le niveau de vie sans avoir été 
capable de mettre en valeur les riches
ses locales, en développant de budget 
en budget les mécanismes d'assistance 
sociale sans avoir pu briser le "pacte 
colonial", la France a coincé les Antil
lais dans un piège. L'assistance est 
d'abord le salaire de la docilité politi
que, le "niveau de vie" implique la re

nonciation à un quelconque destin 
"séparé".» 

En 1981, un responsable syndical 
des paysans pauvres de Guadeloupe 
(UPG), s'Interrogeant sur les raisons 
d'une politique sociale de «haut ni
veau de vie» en contradiction totale 
avec une économie en crise, déclarait : 
«On peut se demander si le gouverne
ment français a intérêt à développer 
ici une économie équilibrée. Nous po
sons la question parce que les bases-
mêmes de la société guadeloupécnnc, 
le caractère tiers-mondiste de notre 
économie montrent que le développe
ment économique est en contradiction 
avec la politique sociale. Nous avons 
un pays à vocation essentiellement 
agricole, une agriculture qui doit être 
mécanisée de façon progressive en libé
rant les bras pour leur permettre d'in
vestir ailleurs leur force de travail. 

«On nous impose une mécanisation 
irrationnelle. Nous avons un mécanis
me de formation des prix tout à fait 
artificiel qui relève de l'état de déve
loppement d'une société capitaliste 
hautement industrialisée alors que 
nous travaillons sur une base totale
ment archaïque. 

« Donc, la question de la départe
mentalisation est à notre avis une 
question politique, et nous disons 
qu'effectivement tant qu'on nous fera 
croire que notre objectif comme gua-
deloupéens est de prétendre au niveau 
de vie, au luxe que possèdent les con 
sommateurs occidentaux, alors qu't 
ne nous donne pas les moyens de déve
lopper notre base économique : la pro
duction, je dis qu'on nous maintiendra 
dans un état de dépendance.» 

•Sekés : dncaodant. àm grandi colons 
blancs, propriétaire* àm grandes plantation*. 
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Réunion, Mayotte, Polynésie :les pions d'un dispositif stratégique 
Le maintien de quelques dépar

tements et territoires d'Outre
mer sous domination coloniale 
française prend tout son sens au 
regard de leur intérêt stratégique. 
C'est le cas de la Réunion et de 
l'île de Mayotte dans l'océan In
dien, et de la Polynésie, lieu d'ex
périmentation nucléaire dans le 
Pacifique. 

L a course aux matières premières 
menée par les pays développés ainsi 
que les énormes ressources minières, 
pétrolières, agricoles des pays voisins 
de l'océan Indien expliquent l'enjeu 
vital des routes maritimes qui traver
sent cet océan, aux yeux des grandes 
puissances. D'où la militarisation accrue 
de cette zone, au grand dam des pays 
riverains qui se battent depuis plus de 
10 ans pour en faire un « havre de paix ». 

UNE «ZONE STRATÉG IQUE» 
Longtemps seule dans la région, 

avec la Grande-Bretagne, la France est 
aujourd'hui concurrencée par les USA , 
repliés du Vietnam, et par l 'URSS qui 
tente de profiter des nouvelles indé
pendances. Obligée en outre de plier 
bagages de Madagascar, il ne lui restait 
plus qu'à s'accrocher dur comme fer 
à l'île de la Réunion, et accessoirement 
à Mayotte. 

L a France a très vite compris l ' im
portance de sa présence militaire dans 
l'océan Indien. Un décret de 1949 
créait un «Comité de défense du grou
pe des territoires français de l'océan 
Indien». L a zone géographique de ces 
territoires fut qualifiée «zone stratégi
que» par un décret de 1 9 5 1 . 

E n 1972, au cours d'un voyage à la 
Réunion, aux Comores et à Madagascar, 
Michel Debré, alors ministre de la Dé
fense, avait repris à son compte les 
propos pleins de franchise d'un amiral 
français : <r L'Océan est à tout le mon
de à condition qu'on y soit» I l avait 
déjà affirmé auparavant que la France 
pouvait avoir * un grandrôle à y jouer». 

La France, rempart contre la sub
version communiste et la menace so
viétique fut un autre thème continuel
lement mis en avant pour justifier la 
«présence française». Parlant en 1972 
de la «pression soviétique et chinoise», 
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Debré ajoutait : «Il est clair que la 
Réunion, terre française, apporte à 
ceux qui sont français, par la puissance 
de la France face à cette hégémonie, la 
possibilité de résister aussi bien aux 
subversions intérieures qu'aux menées 
extérieures d'hégémonies et de conquê
tes.» 

Ains i , la «présence de la France 
dans l'océan Indien est un élément de 
stabilité et de sécurité». Stabilité pour 
qui? Sécurité pour qui? L a générosité 
de la France reste à démontrer. 

R E P L I SUR 
L A RÉUNION E T M A Y O T T E 

En 1973, l'évacuation des points 
d'appui militaires dans l'île de Mada
gascar et en particulier de la base de 
Diégo-Suarez obligeait le commande
ment français à faire débarquer à la 
Réunion les paras jusque-là basés à 
Madagascar. Le général Bigeard obser
vait que ce changement ne posait pas 

de problèmes «du fait que l'île de la 
Réunion -département français- est 
très bien placée dans l'océan Indien». 

Les forces navales françaises furent 
ensuite réorganisées : un commande
ment unique des zones sud et nord de 
l'océan fut créé; les deux anciennes 
zones disparaissant pour laisser place à 
* une zone maritime unique de l'océan 
Indien, s'étendant de la mer Rouge et 
du golfe Persique jusqu'à l'Antarctique, 
de la côte africaine jusqu'à la barrière 
malaise». L'originalité de ce nouveau 
commandement résidait dans le fait 
qu' i l opérait à partir d'un navire. «Les 
unités lance-missiles, les engins de dé
barquement et les avions de fa force 
navale communiquent par l'intermé
diaire d'un relais hertzien situé à la 
Réunion. » 

E n outre, la France a construit -
toujours à la Réunion— une installa
tion de navigation «radio globale» 
Oméga. Les opérations d'ensemble 

sont dirigées par un conseil directeur 
où les USA sont présents. Les signaux 
du réseau Oméga peuvent être utilisés 
par les navires civils et militaires. 

L'autre point d'appui militaire de la 
France dans l'océan Indien reste 
Mayotte, et Ton comprend ainsi pour
quoi l'indépendance de cette I le, pour
tant partie intégrante de l'archipel des 
Comores, a été refusée par le Parlement 
français au terme d'un débat fumeux, 
tandis que les trois autres îles accé
daient à l'indépendance en 1975. 

L a position stratégique de Mayotte 
est confirmée par cette déclaration 
d'un amiral français en 1976 : «Tout 
ce qui est autour du canal de Mozam
bique fait un petit peu partie de cette 
même instabilité, avec Madagascar 
d'un côté, la Tanzanie de l'autre et les 
Comores par ailleurs. Dans toute cette 
région du canal de Mozambique, il y a 
une rade merveilleuse qui est la rade 
de Dzaoudzi dans l'île de Mayotte. (...) 

Cela donne aux Comores, pour ce qui 
est des possibilités de surveillance du 
détroit de Mozambique, une position 
privilégiée. » 

Ainsi la France, avec la Grande-Bre
tagne, les USA et l 'URSS, fait partie 
de ces «grandes puissances» présentes 
militairement dans l'océan Indien, et si 
sévèrement critiquées par les pays rive
rains qui réclament depuis la Conféren
ce des pays non-alignes de Lusaka en 
1970, la démilitarisation de l'océan, 
l'arrêt du processus d'escalade et d'ex
pansion militaire. 

T A H I T I : 
L E S RETOMBÉES DE L A BOMBE 
Autre point-clé pour la Défense na

tionale française : la Polynésie, archi
pel d'une centaine d'îles, dans l'océan 
Pacifique, et dont la principale est T a 
hit i . 

E n 1962, l'indépendance de l'Algé
rie entraîne l'abandon des sites de tir < 

CEUX QUI Y TROUVENT LEUR COMPTE 
Politiquement maintenus sous 

domination française, les peuples 
des rX)M-TOM voient - a fortio
ri— les rênes de l'économie de 
leurs pays leur échapper. Au pro
fit de qui? 

Ce sont essentiellement les grandes 
bourgeoisies française et locale ( les 
«grands Blancs», descendants des pre
miers colons européens) qui se parta
gent «les affaires» : les grandes planta
tions de canne, de banane ou d'ananas, 
le secteur industriel avec notamment 
les Bâtiments et Travaux-pub lies, et 
surtout le grand commerce d'importa
tion et le tourisme. 

D E S P L A N T A T I O N S . . . 
En Guadeloupe, quatre sociétés ac

caparent l'essentiel des terres plantées 
en canne. Deux sont françaises : la 
S I S S A G liée au baron Empain ( 1 2 1 4 8 
ha) et la S A U B , du groupe Vilgrain 
contrôlé par les Grands Moulins de Pa

ris ( 8 3 7 1 ha). Les deux autres sont à 
capitaux martiniquais. A titre de com
paraison, 4 7 , 6 % des exploitations gua-
deloupéennes possèdent chacune 
moins de 5 ha ! 

Dans le secteur de la banane, 7 % 
des planteurs possèdent 5 4 % de la sur
face. L a S C E F A , liée à des capitalistes 
français, est le plus gros propriétaire 
foncier et employeur. Elle était contrô
lée par «l'empereur de la banane», 
Max Martin, dont l'assassinat au début 
de cette année, en pleine grève des ou
vriers agricoles, a servi de prétexte à 
une vague de répression. 

Mais cet empire se voit concurrencé 
par l'entrée en scène de la multinatio
nale française «Compagnie fruitière», 
actionnaire de la Compagnie maritime 
Fabre de Marseille, soutenue par Di-
joud, comme par hasard secrétaire 
d'Etat aux DOM-TOM sous Giscard... 

Après avoir écarté des terres bon 
nombre de petits paysans guadelou-
péens, ces sociétés se lancent dans la 
spéculation foncière, beaucoup plus 
rentable que la culture de la canne. 

D'excellentes terres agricoles sont a in
si vendues -entre 2 5 0 0 0 0 et 6 0 0 0 0 0 
francs l'hectare!— pour y construire 
des villas et hôtels de luxe. 

Quant au transport de la banane, 
par containers, il est assuré par la Com
pagnie générale maritime, entièrement 
sous tutelle de l'Etat français. 

Les quatre usines en activité appar
tiennent aux mêmes groupes qui dé
tiennent déjà les grandes exploitations 
agricoles de Guadeloupe : deux sont à 
capitaux martiniquais, une appartient 
aux Grands Moulins de Paris, la derniè
re étant gérée par une société mixte. 
Dix usines ont été fermées en 20 ans. 

... A U NÉGOCE 
En f in , le commerce de gros, l'ïm-

port-export et les grandes surfaces font 
les fortunes de quelques négociants 
métropolitains ou «grands Blancs». 

On en aura une petite idée si l'on 
sait que le marché antillais est équiva
lent à celui de Côte-d'lvoire ou de T u 
nisie, pourtant 8 fois plus peuplées que 
la Guadeloupe et la Martinique réunies. 

En Martinique, ce secteur économi
que est largement dominé par les 
«grands bckés» (qui sont aussi plan
teurs) : ils y contrôlent le plus grand 
nombre d'entreprises. 70%de l ' impor t-
export, du commerce de gros et des 
grandes surfaces sont entre leurs mains. 

Quelques compagnies de transport 
maritimes et aériennes, en situation 
de monopole, imposent des taux de 
fret parmi les plus élevés au monde, 
tandis que les marges bénéficiaires des 
importateurs sont exceptionnellement 
hautes : enyiron 6 0 % de la valeur des 
produits importés. 

Dans ces conditions, rien d'éton
nant si le coût de la vie dans les DOM-
TOM soit de 40 à 5 0 % plus élevé 
qu'en métropole. 

Enf in , au bas de l'échelle des privi 
légiés du système colonial, mais privi 
légiés quand même, i! faut citer la 
grande majorité des fonctionnaires qui 
touchent une prime de 4 0 % et dont les 
salaires peuvent être 4 fois plus élevés 
que dans le privé. 

du Sahara par l'armée française. De 
Gaulle cherche alors un autre champ 
de tir pour sa bombe nucléaire et choi
sit la Polynésie. En 1963, est créé à 
Papeete le Centre d'expérimentation 
du Pacifique ( C E P ) . Ce qui entraîne 
l'arrivée de milliers de fonctionnaires 
et de soldats, l'aménagement des sites 
de Mururoa comme champ de tir, de 
Hoa comme base principale, et la re
construction de Tahiti : aménagement 
du port, construction d'un hôpital mi
litaire, de casernes et d'immeubles ad
ministratifs. 

Voilà comment de Gaulle qui n'osait 
pas imposer à la population française 
et européenne des essais atomiques 
unaniment condamnés, a transformé 
la Polynésie en paradis thermonucléai
re. Tant pis pour les Polynésiens : ce 
sont eux qui trinqueront puisqu'il ont 
« la chance» d'être « Français». 

Retombées radioactives dues aux 
quatre essais aériens, affaissement de 
l'atoll de Mururoa dû aux essais sou
terrains, accidents graves de 1979 et 
1981 à Mururoa (où une forte tem
pête dispersait du goudron fixateur de 
plutonium dans le lagon) : les consé
quences risquent d'être sérieuses et à 
très long terme pour les habitants. 

En 1975, unanimement condamné 
par les pays et les îles indépendantes 
du Pacifique (de l'Australie au Pérou 
en passant par la Nouvelle-Zélande) 
pour ces essais aériens, le gouvernement 
français a décidé d'interrompre son 
programme d'essais atomiques à ciel 
ouvert, ne procédant plus qu'à des 
expériences souterraines. Le 5 juin 
1975, l'atoll de Fangataufa était inau
guré site d'expériences souterraines. 
E t il y a tout lieu de croire que ce n'est 
pas fini. E n 1982, un représentant de 
toutes les îles indépendantes du Pacifi
que obtenait une rencontre avec Fran
çois Mitterrand pour lui faire part de la 
préoccupation des gouvernements de 
la région. L a réponse fut claire : il n'est 
pas question «pour le moment» d'in
terrompre le programme. • 

C'est ainsi que pour les besoins 
d'une défense nationale indépendante, 
la France maintient d'autres pays sous 
dépendance coloniale. Une dépendan
ce meurtrière. 
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Le nickel calédonien 
n'a pas de prix 

L a Nouvelle-Calédonie appa r 
t i e n t , avec la Polynésie , Sa in t-
P i e r r e e t M i q u e l o n , e t Wa l l i s e t 
F u t u n a , à c e que l 'on appe l l e les 
«terr i to ires d'outre-mer» ou 
T O M . Instaurés par la l o i cadre 
de 1 9 5 6 , présentée par G a s t o n 
D e f f e r r e , les T O M bénéficient 
théor iquement d ' u n e ce r t a i ne a u 
t o n o m i e p o l i t i q u e et a d m i n i s t r a 
t i v e , grâce à u n e assemblée t e r r i 
t o r i a l e élue. L e g o u v e r n e m e n t y 
es t représenté p a r un h a u t - c o m 
m i s sa i r e . 

U n e a u t o n o m i e t o u t e r e l a t i ve 
p u i s q u e , dans le cas de l a N o u v e l 
le-Calédonie, le vo te des t r o i s 
« lo i s B i l l o t t e» e n 1 9 6 3 a v idé de 
s o n c o n t e n u l a l o i cadre de 1 9 5 6 , 
p o u r t a n t b i en t imorée. 

Si la Nouvelle-Calédonie intéresse 
tant la métropole au point de se voir 
refuser un statut accordé à d'autres, la 
raison en est simple, elle tient en un 
mot : nickel. 

En effet, la Nouvelle-Calédonie est 
le troisième producteur mondial de ce 
minerai après l 'URSS et le Canada. 
E l le détient 3 4 % des réserves mondia
les de ce précieux métal, le plus recher
ché pour la fabrication des aciers spé
ciaux. 

On comprend dès lors que le mono
pole français sur la production de ce 
minerai stratégique, si utile à l'indus
tr ie d'armement, doive se maintenir 
coûte que coûte. D'où les fameuses 
«lois Billotte» de 63 qui «soumettent 

à l'autorisation du gouvernement fran
çais toute transaction concernant le 
nickel et réserve à l'Etat et non plus 
à l'Assemblée territoriale le privilège 
d'accorder des exemptions fiscales aux 
grandes sociétés minières». 

Fondée en 1880, la Société «Le 
Nickel» ( S LN ) , contrôlée par la ban
que Rothschild et Elf-Aquitaine, a le 
quasi-monopole de l 'extraction du mi
nerai. L a S L N possède ses logements, 
ses magasins, ses journaux, ses stations 
d'élevage de bovins, ses camions, ses 
bateaux, son complexe métallurgique, 
ses centres d'extraction. E l le assure 
9 6 % en moyenne de la valeur des ex
portations totales de la Nouvelle-Calé
donie. 

Mais il y a des envieux, en particu
lier le géant américain INCO (Interna
tional Nickel Company) qui tente de 
s'implanter en Nouvelle-Calédonie de
puis 1959. La guerre des gangs se 
poursuit ainsi depuis une quinzaine 
d'années et INCO a réussi à s'acheter 
quelques bonnes âmes, membres de 
l'Assemblée territoriale dominée par la 
droite. L'hypothèse d'une indépendan
ce blanche à la rhodésienne n'est donc 
pas à exclure. 

Coincée entre les revendications du 
Front indépendantiste kanak et les 
prétentions du concurrent américain 
soutenu par quelques leaders politi
ques représentatifs des colons, Paris 
avait jusqu'ici opté pour le maintien 
du statu quo colonial. 

Un choix conforme aux intérêts po
litiques et économiques de la métropo
le, mais de plus en plus générateur de 
tensions. 

Manifestation è 30 km de Nouméa, le 21 septembre 81, à la suite de rassassinat de Pierre 
Declercq, secrétaire général de l'Union calédonienne. 

C'est sans doute en direction de la 
Nouvelle-Calédonie que le gouverne
ment est allé le plus loin dans son train 
de réformes. Il faut dire que la situa
tion y était particulièrement explosive 
après l'assassinat du leader indépendan
tiste P. Declercq, en septembre 81 ; 
l'affrontement était imminent entre 
d'une part les colons ( 5 0 0 0 0 ) regrou
pés derrière le RPR de Lafleur et des 
groupes d'extrême-droite, et d'autre 
part, la population kanake ( 6 0 0 0 0 ) 
représentée par le Front indépendan
tiste. 

SOUS L A POUSSÉE 
D E S INDÉPENDANTISTES 

S'appuyant sur un accord signé en 
1979 entre le PS français et les indé
pendantistes reconnaissant le droit à 
l'indépendance kanake, les leaders in
dépendantistes sommaient le gouverne
ment de tenir ses engagements anté
rieurs au 10 mai. 

Cet ensemble de données amenait le 
gouvernement à recourir aux ordon
nances pour un «partage plus équita
ble des responsabilités». Les réformes 
touchant à l'organisation du territoi
re, au problème de la terre, à l'organi
sation minière et énergétique, à l'iden
tité mélanésienne, au système juridi 
que et fiscal, doivent ouvrir une pério
de de 3 ans à l'issue de laquelle la 
Nouvelle-Calédonie se prononcera sur 
son destin. 

Ces propositions ont été bien ac
cueillies par toutes les organisations 
indépendantistes, dans la mesure où 
elles ne disent pas «non à l'indépen
dance». E t les leaders qui avaient aff ir 
mé il y a un an, que septembre 82 serait 
la date d'indépendance de la Nouvelle-
Calédonie, ont accepté de reculer 
l'échéance. 

Mais le positif de ces mesures gou
vernementales ne doit pas faire oublier 
qu'elles ne concernent que la Nouvelle-
Calédonie. Aucune réforme de ce type 
n'est proposée aux peuples des autres 
territoires. Cette restriction nous amè
ne à penser que les mesures prises l'ont 
été sous la poussée des forces indépen
dantistes, beaucoup plus influentes en 
Nouvelle-Calédonie qu'en Polynésie 
par exemple. Elles ne sont donc pas le 
fruit d'un projet d'ensemble ouvrant la 
voie à l'indépendance de toutes les co
lonies, mais une adaptation à des évé
nements, prenant en compte les rap
ports de force. 

L A DÉCENTRAL I SAT ION 
D A N S L E S D.O.M. 

Concernant les Départements d'ou
tre-mer, le Conseil des ministres du 8 
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Du nouveau 
sous le ciel des colonies ? 

I n c o n t e s t a b l e m e n t , le b i l an des D O M et des T O M est d r a m a t i 
q u e . P e r sonne ne peut le n i e r , même pas G i s c a r d q u i , en 1 9 7 4 , ava i t 
osé ce t te f o r m u l e audac i euse : e n f i n i r «avec les séquelles du c o l o n i a 
l i sme»! 

C r i s e de l ' ag r i cu l tu re , absence d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n - s a u f e n N o u 
ve l le-Calédonie-, i m p o r t a t i o n s françaises de p l u s e n p lus mass i ves , 
chômage a u x p r o p o r t i o n s e f f r a y a n t e s , émigration ve rs la F r a n c e des 
f o r c e s v ives d e l a p o p u l a t i o n , mentalité d'assistés. C e t t e c a t a s t r o p h e 
a un n o m : sous-développement... e t une cause : l a dépendance. 

S e pose a lo rs la q u e s t i o n de savo i r s i l ' ac tue l g o u v e r n e m e n t f r a n 
çais en tend changer cet o r d r e des c h o s e s , e t c o m m e n t ? 

septembre a approuvé un projet de loi 
sur la décentralisation. D'emblée il pré
cise que «l'unité de législation entre 
les départements d'outre-mer et la mé
tropole, conquête de la loi de départe
mentalisation de 1946, est confirmée». 

Les deux assemblées actuelles (Con 
seil régional et Conseil général) doivent 
être remplacées par une assemblée uni
que, élue au suffrage universel et à la 
proportionnelle. 

Aussitôt, les forces indépendantis
tes, particulièrement en Guadeloupe 
où elles sont le plus implantées dans 
la paysannerie et la classe ouvrière, ont 
dénoncé cette réforme comme une 
nouvelle mouture du colonialisme. 

Ce que confirment les déclarations 
d'Emmanuelli, secrétaire d'Etat aux 
DOM-TOM : «Moi, je prétends que la 
politique que nous voulons mener per
mettra aux DOM de rester dans l'en
semble français alors que celle de nos 
prédécesseurs menait à la catastrophe. » 
Combattu par la droite locale qui sent 
qu'elle va y perdre quelques plumes, le 

projet est soutenu par les partis auto
nomistes comme le PPM (Martinique), 
le PS et le PC guadeloupéens, etc. qui 
y voient comme en 46, le moyen de 
résoudre les problèmes de leurs pays, 
au lieu de tirer les leçons de l'échec de 
la départementalisation. On efface 
tout et on recommence! 

L A C A R T E 
D U NÉO-COLONIALISME 

Reste au gouvernement une autre 
carte à jouer, que l'on aurait d'ailleurs 
tort de juger contradictoire avec le 
projet actuel : celle de l'indépendance, 
mais une indépendance «préparée», 
du type de celle mise en œuvre par de 
Gaulle dans les anciennes colonies de 
l'Afrique sub-saharienne, c'est-à-dire 
une indépendance néo-coloniale. Il est 
évident que cette solution ne déplairait 
pas à la C E E dont Claude Cheysson 
fut un des commissaires. E l le ne dé
plairait pas, non plus, à certains grands 
groupes industriels français qui y ver

raient le moyen de pénétrer, par exem
ple, l'ensemble du marché des Caraïbes. 
Une revue patronale ne sou lignait-elle 
pas à propos des Caraïbes : "C'est ce 
marché qui devrait intéresser davantage 
l'agro-industrie française qui peut utili
ser la Guadeloupe, la Martinique ou la 
Guyane comme un ' 'tremplin " d'expor
tation. » 

A u cours d'une rencontre Europe-
Caraïbes organisée il y a un an et demi, 
l'accent n'était-il pas mis sur la nécessi
té d'industrialiser les Caraïbes, dont les 
Antilles françaises sont partie prenan
te. E t Cheysson déclarait alors -.«Nous 
sommes convaincus qu'en aidant cha
cun de ces pays à s'exprimer dans son 
identité, dans son respect de soi-même, 
dons la maîtrise de son propre destin, 
nous contribuons à la paix. » 

Un projet qui risque de saper les ba
ses de l'actuelle bourgeoisie coloniale 
qui a tout fait pour entraver l'indus
trialisation des DOM dans la mesure où 
sa position dominante et sa fortune 
étaient tributaires des importations 
- à des prix prohibit i fs- en provenan
ce de la métropole. D'où son mécon
tentement actuel contre les projets 
d'investissements du gouvernement 
français par le biais du secteur public. 

POUR 
UNE INDÉPENDANCE VÉR ITABLE 

Maintien de la dépendance colonia
le ou tentations néo-colonialistes? Cet
te alternative ne répond pas aux inté
rêts ni aux besoins des peuples des 
DOM-TOM. 

Quant au contenu d'une indépen
dance authentique, le journal guade-
loupéen Jakata le définissait ainsi : 
«Notre but final (...) est de chasser de 
notre pays les colonialistes français et 
d'entreprendre la transformation ré
volutionnaire de la société Quadelou
péenne pour le profit et avec la parti
cipation active et consciente des mas
ses populaires. » 
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L'eau courante au village de Liuzhuang 

L'agriculture en Chine : 
U n pays i m m e n s e a u x s u p e r f i 

c ies cultivées limitées. U n e p o p u 
l a t i o n q u i a r a p i d e m e n t a u g m e n 
té d e p u i s 1 9 4 9 et a t t e i n t p r e sque 
m a i n t e n a n t le m i l l i a r d d ' h o m m e s , 
d o n t 8 0 0 m i l l i o n s de paysans . 
L e problème c l e f de l a C h i n e q u i 
f u t t r a d i t i o n n e l l e m e n t t e r re de 
f a m i n e e t de misère es t d ' a b o r d 
de n o u r r i r e t de vêtir ses h a b i t a n t s , 
de sa t i s f a i r e de m i e u x e n m i e u x 
l eu rs beso ins . Ca r si l e s o c i a l i s m e 
ne réussit pas à résoudre ce p r o 
b lème de base , le peup l e ne lu i 
reconnaî t ra e n f i n de c o m p t e a u 
c u n e supériorité. Développer l a 
p r o d u c t i o n agr i co le e t i n d u s t r i e l 
le e s t d o n c une tâche p o l i t i q u e . 

A u cours de la Révolution culturel
le, une série de mesures favorisant 
l'égalitarisme, imposant aux commu
nes populaires le carcan d'un plan trop 
rigide qui ne laissait guère aux paysans 
qu'un droit, celui de l'appliquer, sup
primant les petits marchés ruraux et 
les parcelles individuelles avaient en 
fait abouti dans beaucoup de régions 
à une sorte de passivité de la paysan
nerie et à une progression très insuffi
sante de la production. E n 1976, 
compte tenu de l'augmentation de la 
production, la quantité de céréales par 

3 0 - T R A V A I L L E U R S 

habitant ne dépassait pas celle de 
1957 et le ravitaillement des villes 
était devenu difficile. 

A U T O N O M I E RENFORCÉE 
C'est en 1978 au cours de la troisiè

me session plénière du Comité central 
issu du X I e Congrès que toute une sé
rie de mesures ont été proposées pour 
modifier cet état de choses. 

On voulait alors avant tout réveiller 
l'esprit d'initiative, la créativité des 
paysans. Dans ce but, l'autonomie des 
petites collectivités rurales de base a 
été renforcée, le plan est devenu moins 
contraignant —ce qui ne veut pas dire 
qu'on l'ait supprimé. En même temps, 
on a rompu radicalement avec l'égal i-
tarisme de la période précédente, 
a Ceux qui travaillaient bien devaient 
gagner plus». De nouvelles formes 
d'organisation très souvent liées à ce 
que l'on appelle en Chine les systèmes 
de responsabilité sont alors apparues. 
Toutes sortes de contrats-des contrats 
de responsabilité— ont vu le jour. I ls 
revêtent une multitude de formes. I ls 
peuvent concerner un groupe de pay
sans qui s'engagent à obtenir telle ou 
telle production sur une superficie 
donnée, des primes étant prévues en 
cas de dépassement. Ail leurs, ils sont 
passés avec un groupe spécialisé dans 
tel ou tel domaine agricole ou para-

Enfants dam une garderie du village m • 
Récolte de blé 

avancées et difficultés 
agricole. Dans d'autres cas, ils peufj 
vent être passés avec des familles, voin 
même avec des individus. C'est surtou 
le cas dans des régions particulier* 
ment pauvres où depuis des années 
gouvernement devait fournir une «. 
sistance» en grains et en argent. 

Dans ces régions qui avaient stagné 
au plus bas niveau, la confiance dans 
le socialisme avait parfois été entamée 
et tout un travail, lent, patient, e 
donc nécessaire pour la rétablir. 

Ces nouvelles formes d'organisatk 
se sont largement développées. On I 
trouve maintenant dans 80 à 9 0 % d 
unités de base. 

Parallèlement, lopins individuels 
marchés ruraux étaient rétablis, certa in| 
prix à la production relevés. 

L a priorité était bien de permettr 
aux paysans de vivre mieux en assi 
rant un meilleur ravitaillement au 
villes et plus de matières premières 
l'industrie. Les résultats de cette po 
tique sont manifestes. Les revenus d 
paysans ont notablement augmenta] 
L a production aussi. 

D E S E X C E S 
Mais à situation nouvelle, nouvelle! 

difficultés. Un certain nombre de p 
blêmes ont en effet surgi qui, depu 
quelques mois, sont évoqués dans 
presse chinoise et que Hu Yaobang 

soulignés dans son rapport au X I I e 

Congrès. 
D'abord le fait qu'en certains en

droits, le principe de la propriété col
lective de la terre et des gros moyens 
de production ait été tant soit peu ou
blié. Certains contrats de responsabili
té donnent la responsabilité de la pro
duction aux familles qui se voient 
donc attribuer une certaine superficie 
de terre. Certains ont pensé —et c'est 
souvent aussi ce qui a été écrit dans la 
presse française- qu'il s'agissait là 
d'un retour à l'exploitation familiale 
et à la propriété privée de la terre. E n 
conséquence, là où ce phénomène est 
apparu, on a cessé de prélever des 
fonds d'investissement ou d'amortisse
ment, cessé aussi de réserver un cer
tain pourcentage du revenu pour les 
fonds destinés à l'aide aux plus défa
vorisés. Dans d'autres cas, les quotas 
de vente à l'Etat de certains produits 
n'ont plus été respectés. Ail leurs, on 
a procédé à la destruction d'ouvrages 
hydrauliques (peut-être pour gagner 
de la terre) ou abattu abusivement 
des arbres tandis qu'un certain nom
bre de machines (tracteurs par exem
ple) étaient «vendues» à bas prix 
aux paysans. 

Depuis plusieurs mois déjà, la pres
se rappelle que la propriété de la terre 
et des gros moyens de production re
lève de la propriété collective et que la 

modernisation de l'agriculture ne pour
ra se faire sur la base de minuscules 
exploitations familiales. Dans son rap
port, Hu Yaobang souligne que «dans 
un avenir pas trop éloigné, on assistera 
dans les réglons rurales à l'avènement 
d'une économie coopérative plus per
fectionnée et aux formes diversifiées 
qui sera mieux adaptée aux conditions 
locales, mieux à même de tirer parti de 
ses points forts et d'utiliser en grand 
des techniques de production avan
cées». 

R E C T I F I E R 
Lorsque Hu Yaobang parle de for

mes diversifiées, il fait référence à une 
des idées force en Chine aujourd'hui. 
Dans un pays aussi vaste, aux niveaux 
de développement aussi inégaux, les 
formes d'organisation doivent être par
faitement adaptées aux conditions lo
cales et progresser sur la base du libre 
consentement. L e développement, 
l'expérimentation de ces nouveaux sys
tèmes ne fait que commencer. 

L a nécessaire correction des erreurs 
commises ici ou là passe évidemment 
par le travail d'explication fait par les 
membres du Parti. 

Or, là encore, des problèmes ont 
surgi : «Des membres du parti ne se 
soucient plus que de leurs propres ac
tivités de production sans se préoccu

per des intérêts du parti et des masses. 
Des cellules du parti ont renoncé à 
exercer leur direction sur les masses.» 
Un certain nombre de phénomènes 
négatifs graves (bureaucratisme, privi
lèges, individualisme forcené et même 
concussion) sont vigoureusement dé
noncés par Hu Yaobang qui ajoute : 
«Nous ne permettons en aucun cas 
que l'on exagère cet aspect sombre du 
parti, mais nous ne craignons pas non 
plus de le dénoncer. » 

Consolider le parti est donc une né
cessité. Le mouvement de rectification 
qui va se dérouler au cours de ces trois 
prochaines années est donc d'une im
portance cruciale pour l'avenir de la 
Chine. 

C l a u d e M O N N I E R 

Brochure réalisée p»r des militant! 
du PCML ayant séjourné en Chine 
en août 82. Prix : 5.00 F 
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LA QUESTION 

DU SIEGE 

DU CAMBODGE 

A L'ONU 
Chaque année, depuis l'invasion, le 

Vietnam et ses amis reposent devant 
l 'ONU la question de la représentation 
du Cambodge. E t chaque année, la 
communauté internationale vote la re
présentativité du gouvernement légal 
du Kampuchea démocratique par un 
nombre de voix plus grand (71 en 1979, 
7 4 c n 1 9 8 0 et 79 en 1982). 

Cette année le vote doit être encore 
plus largement favorable au nouveau 
gouvernement de coalition, puisqu'un 
certain nombre de pays qui s'abste
naient tels les Pays-Bas, le Royaume 
Uni et la Roumanie (pour ne parler 
que des Européens) ont décidé de re
connaître le nouveau gouvernement 
et de voter pour lui . Chaque année, 
donc, la condamnation de l'invasion 
vietnamienne s'élargit. Aussi les diri
geants de Hanoï qui attaquent l 'ONU 
"pour son Ingérence dans les affaires 

CAMBODGE 
AVANT LA SAISON S E C H E 

L'armée vietnamienne au Cambodge est 
en train de prépare* une nouvelle offensive 
pour la saison sèche 82 83 qui commence 
en octobre, rendent les routas et les pistes 
praticables. Selon des informations en pro
venance de l'armée thaïlandaise, de nouveaux 
chars soviétiques, des camions de transport 
blindés et des fusils d'assaut améliorés sont 
arrivés au Cambodge. Des voies nouvelles 
d'accès vers l'ouest du Cambodge, en 
direction de la frontière Thaïlandaise sont 
en cours d'aménagement par l'état-major 
vietnamien établi à Siem Reap (tout prés 
des temples d'Angkor). Le premier ministre 
thaïlandais déclare è propos du retrait par
tiel (auquel les Vietnamiens ont fait beau
coup de publicité quelques jours après La 
proclamation du nouveau gouvernement de 
coalition ) « qu'il y a peu de taisons de pen
ser qu'il s'agit d'un véritable retrait, mais 
seulement d'une rotation des troupes, et 
qu'au contraire les unités vietnamiennes près 
de la fronbèni thaïlandaise sont prêtas à re
cevoir des milliers de nouvelles recrues». 
Bien que Nguyen Co Thach ait protesté con
tre ces affirmât ions. I n'en a pas moins laissé 
planer la menace de loVoit de ripostât : 
a Puisque la Thaïlande et rASEAht nous 
sont hostiles, nous avons le droit d'auto
défense, c'ést-ê-dira de leur rendre ce qu'el
les nous ont fait.» Merci è M. Nguyen Co 
Thach d'être aussi franc, on la savait déjà : 
pour le Vietnam, le Cambodge c'est une af
faire intérieure vietnamienne! 

MEDITERRANEE : 
MANOEUVRES DE L 'O .TA J * . 

Comme chaque année depuis 1975. 
l'OTAN organise d u manœuvres militaires 
d'envergure. Commencées le 17 septembre, 
ces manœuvres dureront un mois, elles se 
dérouleront en Méditerranée, en Turquie et 
an Italie. La Grande-Bretagne, le Portugal, la 
Grèce. l'Italie, las USA tt la Turquie y parti
cipent, la France ayant aussi envoyé quel
ques navires de guerre. 

POLOGNE : 
V E R S LA DISSOLUTION 
DE t SOL IDAR ITÉ» ? 

Rendue légale par un décret du Conseil 
d'Etat, l'existence juridique de «Solidarité» 
risque d'être abrogée. 

En effet, un projet da loi définissant le 
râle et le statut das syndicats doit être pré 
sente devant la Diète, courant octobre. 

Selon TAgence PAP, ce texte a empêche
ra tout retour è la situation d'avant le 13 dé
cembre 81», jour d'instauration de l'état de 
siège et rendrait caduc l'enregistrement de 
«Solidarité*, jusqu'ici seulement isuspen 
due. 

A L L E M A G N E : 
C H U T E 
DES SOCIAUX-DÉMOCRATES 

Le gouvernement da coalition du chance 
lier Schmidt est tombé le 17 septembre suite 
i la démission de quatre ministras du parti 
libéral. 

La différend entre les sociaux-démocrates 
du SPD et les libéraux portait sur le budget 
82. le SPO étant pour une augmentation des 
prêts et des impôts pour compenser le 
déficit budgétaire tandis que les libéraux 
préconisaient la réduction des dépensas tt 
du bien-être public. 

La 1 e r octobre, le Bundestag a voté la lin 
d'une décennie de pouvoir social-démocrate 
en Allemagne 

ANGOLA-CHINE 
Dts contacts officiels ont été noués entra 

la Chine et l'Angola en vue de rétablissement 
de relations diplomatiques entra les deux 

Libéré an 1975 du colonialisme portu
gais, l'Angola avait rapidement accueilli sur 
son sol des experts militaires soviétiques et 
des soldats cubains. 

A L G E R I E I T A L I E 
Un accord sur la révision du prix du gai 

naturel algérien, semblable à celui conclu 
entre l'Algérie et la France a été signé avec 
l'Italie. 

intérieures cambodgiennes», ont chan
gé de tactique et préconisent la «chai
se vide». Démontant lui-même la f ic 
t ion d'un gouvernement cambodgien 
soi-disant indépendant et en déclarant 
que tout est négociable, sauf la présen
ce des - Khmers rouges», le gouverne
ment vietnamien met le paquet pour 
influencer certains pays et particuliè
rement la France. Nguyen Co Thach la 
félicitait dernièrement de ne pas avoir 
reconnu le nouveau gouvernement et 
d'ceuvrer de ce fait dam le sens de la 
paix. 

L a position du gouvernement fran
çais n'a pas été rendue publique avant 
l'assemblée de l 'ONU. Un appel de per
sonnalités "pour la reconnaissance du 
gouvernement de coalition du gouver
nement du Kampuchea démocrati
que» lui a été adressé au nom du res
pect "de la justice, de la Charte de 
l'ONU, du droit international et de ses 
déclarations de principe». L'absten
t ion de la France dam le vote à l 'ONU 
jetterait un discrédit sérieux sur la poli
tique extérieure de la France vis-à-vis 
de la communauté internationale et 
du Tiers Monde. 
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Cet accord doit permettre le misa en set 
vice d'un gazoduc transméditerranéen de 
2 500 km. 

GUINÉE : S É K 0 U TOURÉ 
Pour la première fois depuis l'indépen

dance, le président guinéen a été reçu offi
ciellement en France. 

Rappelons simplement pour mémoire 
qu'en 1958. la Guinée fut le seul pays dt 
l'ancienne t Afrique noire française n à voter 
non au référendum organisé par dt Gaulle tt 
qui devait garantir la présence néo-colonie 
liste de la France en Afrique, après les indé
pendances. 

Un i nom qut ni dt Gaulle ni Pompidou 
ni Giscard n'avaient jamais pardonné. 

ALBANIE : 
ECHEC D'UN DEBARQUEMENT 

L'agence officielle albanaise ATAa publii 
un communiqué informant d'une tentative 
dt débarquement le 26 septembre à'eun 
gang da criminels exilés albanais». Le gang a 
été «totalement liquidé L.) par les forces c'a 
sécurité du ministère des A f fatras mtérieum t 
des unités da r armée populaire et des haie-
tants de la région». 

Selon une déclaration è France-soir, le 
fils de rax-roi albanais Zog affirma que le 
chef de l'expédition est un de sas panne n. 

Résidant en Espagnedu temps da Fran:o, 
le fils da Zogtn a été expulsé en 1979. sute 
è la découverte d'armes è son domicile, il a 
ensuite vécu en Rhodésk avant la libéra»ion 
da et pays devenu te Zimbabwe, il vit rram-
ttnant dans l'Etat raciste d'Afriqut du Sud. 

SUEDE : 
R ETOUR 
DES SOCIAUX-DEMOCRATES / 

La 19 septembre, les élections g^nPi aies 
en Suède (régionales, municipales et législa
tives) ont consacré la défaite dt la coalition 
centriste libérale et le retour au pouvon des 
sociaux-démocrates, avec 0. Palme comme 
Prtmier ministre. 

PROLETARIAT SPECIAL PALESTII 

Et jusqu'à 
la dernière pul*a tiim 

de mes veines 
reréêintcrai 

Proléta>'9t ipactai 
Palestine. Sorti» 
début octobre A 
comnundi ' à Pro
létariat BP 320 -
MarsvillaCadax 1 

UN EVENEMENT HISTORIQUE 

EN ISRAËL 

\ T l Û a f f l l 

Plusieurs centaines de milliers d'Israéliens 
sur une population totale de 4 millions d'ha
bitants, ont donc manifesté le 25 septembre 
à Tel-Aviv : la plus grande manifestation de 
l'histoire d'Israël, pour dire • NON i è Begin 
et Sharon, réclamer une commission dan-
quète indépendante sur les massacres da Pa
lestiniens é Beyrouth et exiger le retrait des 
troupes israéliennes du Liban. 

Un événement d'une portée considérable 
pour l'avenir des relations entre les peuples 
pelestinian et israélien et pour une issue heu
reuse au dramatique problème du Proche 
Oriant. 

Cest et qu'ont souligné plusieurs diri
geants de l'OLP. Abou Salth, membre delà 
direction du Fatah et des forces armées de 
rO LP : a Après las massacres de Sabra et de 
Chatila, mon premier réflexe fut de croire 
que la fossé entre nos deux peuples ne pour
rait jamais être comblé. Ce n'est plus mon 
avis depuis les manifestations de Tel-Aviv». 

Farouk Kaddoumi. chef de la diplomatie pa
lestinienne : a Nous espérons que le mouve
ment d'opposition en Israël pourra se tradui
re par la retrait des occupants, non seule
ment du Liban mais aussi des autres territoi
res arabes occupés, et que la coexistence en
tre nos deux peuples pourra s'instaurer sur 
la base du droit des Palestiniens i f autodé
termination et à un Etat indépendant an 
Cisjordanie et à Gala f...). Cependant, de 
te/las perspectives ne pourraient se préciser 
qu'après la chute du gouvernement fasciste 
de Begin». Hawatmeh , dirigeant du FOLP : 
«Je m'adresse tout particulièrement aux 
quatre cent mille personnes qui ont manifes
té i Tel-Aviv et aux autres qui n'ont pas eu 
f occasion de le faire, pour inviter è recher
cher tous ensemble, en notre compagnie, la 
formule qui garantirait la coexistence pacifi
que antre nos deux peuples dans le respect 
de leurs aspirations et de leurs intérêts res
pectifs». 
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On ne veut 
„i des Américains 
n i des Sovié^ues 

L a semaine sur le désarmement 
de l 'ONU chaque année ( 2 4 au 
3 0 octobre) est destinée à sensi
bil iser l 'opinion mondiale aux 
problèmes issus de la course aux 
armements. Des init iatives vont 
être prises par les divers mouve
ments et associat ions, dont l'ob
ject i f est de redonner à cette se
maine son rôle de sensibi l isat ion, 
notamment au niveau des média 
et des écoles. 

Depuis un an on n'a jamais autant 
entendu parler, en France, de la paix. 
Beaucoup d'idées qui paraissaient sau
grenues il y a deux ans sont mainte
nant des évidences pour beaucoup de 
monde : que les USA et l 'URSS sont à 
mettre dam le même sac, que l 'URSS 
est une puissance agressive qui n'a plus 
rien à voir avec le socialisme, que leur 

>-ok>nté de bloc hégémonique est ce 
qu i précisément menace la paix mon
diale De très nombreuses idées ont été 
classées. Ce qui paraissait être un do
maine réservé aux spécialistes, les pro
blèmes de la défense, la dissuasion, 

a été vulgarisé et diffusé et 
t 'est tant mieux. De telle sorte que 
l 'on peut dire que les grandes masses 
o n t accédé à une connaissance qu'on 
M I cachait et ont pris conscience d'un 
certain nombres de dangers. Tant 
d'idées amènent inévitablement à 
ce que le mouvement pour la paix se 
présente de façon très hétérogène. 
Ent re ceux, peu nombreux, partisans 
d 'un désarmement unilatéral de la 
F rance et ceux, encore moins nom
breux, d'un soutien inconditionnel à 
l 'UiRSS (les partisans des U S A sont 
totalement absents des mouvements 
pou r la paix) se situe une grande masse 
de l'opinion qui, avec bon sens, estime 
que quelle que soit la façon dont on 
prend les choses, que ce soit l 'URSS 
ou les USA qui aient raison, dans tous 
las cas » c'est l 'Europe qui trinque» 
( vo i r carte). 

DES C A L C U L S D'EPICIER 
F i n 1983, les premiers Pershing I I , 

sous clef américaine, seront installés 
suito à la décision de l 'OTAN, de 1979, 
renouvelée en 1980. C'est cette déci
sion, aggravée par la décision de Rea
gan d«î se doter de l'arme neutronique 
et par sa cynique éventualité d'une 
guerre nucléaire limitée en Europe, qui 
a décler'ché les protestations européen
nes, divisé les partis politiques et les 
gouvernements de l 'OTAN. Face à cela 
l 'URSS t iu i installait en toute quiétude 
depuis 1977 ses fameux S S 2 0 , a eu 
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Les euromissiles 
1977 ; installation des premiers SS 20 sovie 
tiques en Russie J Europe pour remplacer. 
selon Moscou, des SS4 et SS b périmés 
Septembre 1979 : OTAN décide l'installa 
non de PershingI> et «Se Crue* M m i t pour 
rééquilibrer les forces en Europe 
6 octobre 1979 t^jnev proposa un mora 
toire (gel desSS20 et du projet de l'OTAN». 
160 SS 20 sont dé|à installés 
1980 : durant l'année, tes gouvernements eu 
ropéens (RFA , Belgique. Hollande ei Italie) 
pas très chauds pnur l'installation rie Par 
shtng sur leur Territoire, l'acceptent sous 
condition d'ouverture de négnraiions sovié 
(O-américaines dvdH 1983 
Décembre 1980 ,-ivasion de l'Afghanistan. 
Janvier 1981 : 'armement américain et 
création de la Force de déploiement rapide 
(destinéeau Proche OrientI 
Mai 1981 : l 'OTAN décide ofticuHlement 
l'installation des P.--shine. 
Septembre 1981 lecisïftti américaine de se 

doter d'armes à neutrons. 
Octobre 1981 : grandes manifestations euro
péennes 
Novembre 1981 : option zéro de Reagan : 
démantèlement des SS20 et non-dépkiie-
mant des Pershing. 
30 novembre 1981 r uuverture des negotM 
lions secrètes soviéto-américaines sur la ré
duction des aimes nucléaires en f urope 
Janvier 1982 : suspension rie ces négocia 
tions «.lie au coup d'Etat en Pologne 
Mars 1982 : moratoire de l'URSS -gel des 
SS20 contre non-déploiement des Pr-rthing 
(260 SS20 installés). 
28 juin 1982 : début des négociations Sovié-
tnaméricaines secrètes sur les arsenaux mi,. 
h ' i | i . | . i L - i nucléaires ( START) 
12 août 1982 : suspension des START, 
l'URSS propose la diminution a I 800 du 
nombre de vecteurs stratégiques centraux 
soviéto américains contre le non-déplnie 
ment des Pershing 1280 SS 20 insta'lés) 

beau jeu de se présenter comme le 
champion de la paix. 

I l faut savoir qu'en 1977, avant l'ins
tallation des SS 20, les USA et l 'URSS 
considéraient que la balance des forces 
était équilibrée en Europe. Puis en 
1979, chacun accuse l'autre de remet
tre en cause cet équilibre. Il est vrai 
qu' i l est très difficile d'y voir clair dans 
ces comptes d'épicier puisque chacun 
des deux se sert de bases différentes 
pour calculer le rapport des forces en 
Europe. Néanmoins, en 1982, selon 
des chiffres fournis par Reagan et 
Brejnev (voir tableau) on constate, si 
on prend les chiffres américains, que 
l 'URSS a la supériorité, mais si on 
prend les chiffres soviétiques (en y in
cluant le potentiel français et anglais) 
l 'URSS a encore la supériorité! 

Selon ces chiffres, l 'URSS estime 
être arrivée à l'égalité grâce à l'installa 
tion des S S 2 0 . L'installation des Per
shing, selon elle, la mettrait en infério
rité. 

Or, il est difficile de rentrer dans 
ces calculs puisque : 

— l 'URSS sous-estime son potentiel 
notamment en refusant de compter 
2 000 bombardiers à moyenne portée 
environ, inclus dam les forces du Pacte 
de Varsovie, alléguant qu'ils font 
partie de ces forces et pas des siennes; 

- p a r contre, elle inclut le potentiel 
anglais et français dans les forces de 
l 'OTAN. Ce qui est valable pour les au
tres, n'est pas valable pour elle; 

- l e s USA surestiment le potentiel 
soviétique d'un millier de vecteurs à 
des fins de propagande pour obtenir 
l'appui de son opinion publique en 
vue d'un réarmement, et obliger 
l 'OTAN à faire un effort supplémen
taire dans les budgets de défense des 
Etats. E n proie à la a i s e , le gouver
nement américain espère faire reposer 
les dépenses sur les gouvernements 
européens sans que ceux-ci puissent 
accéder à plus de prise sur l'utilisa
tion de ces nouveaux armements. Le 
propos américain est simple : A si vous 
ne payez pas plus, notre protection ris
que d'être plus faible». 

Si l 'URSS, étrangement silencieuse 
sur le Moyen-Orient, a laissé faire les 
USA et les arrogants Israéliens en 
toute tranquillité, il est sûr que l 'Eu
rope est bien sa priorité numéro un. 
En témoignent l'acharnement qu'elle 
met à exiger le non-déploiement des 
Pershing, les menaces voilées à l'égard 
des pays bases de missiles, son soutien 
aux protestations exclusivement tour
nées contre les USA . Si les contre-pro
positions de Brejnev n'ont pas changé 
depuis 1979 (gel des S S 2 0 contre 
non-déploiement des Pershing), Brej-

TRAVAILLEURS - Page 36 

nev est allé jusqu'à accepter une réduc
tion de son arsenal stratégique central 
(tourné vers les USA) pour préserver 
sa supériorité acquise en Europe grâce 
à ses 260 SS 20. Quand on sait que le 
S S 2 0 à trois têtes est une arme mobi
le, offensive et précise, couvrant toute 
l'Europe, on se pose des questions. 

Néanmoins, les années 1981-82 ont 
montré la force de l'opinion européen
ne : les USA et l 'URSS ne peuvent plus 
installer en toute tranquillité leur arse
nal en Europe et ont été obligés d'en
tamer des négociations sur lesquelles 
aucune illusion ne peut plus se faire 
dans la mesure où chacun prétend ré

gler le sort de l 'Europe en secret en 
écartant les gouvernements européens. 
Au mieux ou au pire, il en sortira un 
accord de limitation de vecteurs 
comme ceux qu'ils ont déjà signés et 
qui n'ont jamais empêché la poursuite 
de l'amélioration qualitative de leur 
armement. 

Pour les mouvements pour la paix, 
il reste beaucoup de travail sur la plan
che, et la protestation contre la guerre 
nucléaire en général risque de limiter 
singulièrement le mouvement d'opi
nion que l'on veut consolider. 

Estel le D E L M A S 

MISS ILES A T E R R E 

MISSILES SUR S C , , MARIN 

BOMBARDIERS 

CHASSEURS-BOMBARDIERS 

T O T A L V E C T E U R S 

U S A 

0 

104 
' 63 basée aux USA 

3 3 3 

560 selon USA 

700 selon URSS 

URSS 
496 selon U R S S 

700 selon U S A 

18 selon U R S S 

3 0 selon USA 

395 selon U S A 

2700 selon U S A 

461 selon U R S S 

9 7 5 selon U R S S 

3 8 2 6 selon USA 

Plias Grande-Bretagne : 119. France : 144 vecteurs 

Tota l USA * G.B. + France : 8 2 3 selon U S A , 9 6 3 selon U R S S 
(Il •'agit loi des vecteurs d'armes et non des têtes) 
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LIBAN 
Une unité impossible ? 

A m i n é G e m a y e l , t r ave rsan t o f 
f i c i e l l e m e n t B e y r o u t h d 'est e n 
oues t , v i en t de consac r e r u n e v o 
lonté d 'unité n a t i o n a l e . S y m b o l e 
s ans l e n d e m a i n s ? O u b i en c lôture 
des a f f r o n t e m e n t s q u i depu i s 
h u i t a n s déjà f o n t du L i b a n u n 
p a y s éc la té? U n e vo lonté y su f f j-
ra-t-elle? L e s f a c t e u r s d'écartèle-
m e n t p rop res à l a société l i b a n a i 
se subs i s t en t , c o m m e les ingéren
ces extérieures q u i c o n t i n u e n t de 
déstabiliser le p a y s . 

Le Liban est un Etat multicommu-
nautaire. Dix-sept communautés y 
cosxistent dans un équilibre, dont les 
huit dernières années ont manifesté 
l'extrême fragilité. D'un côté, les com
munautés catholiques ne contestant 
pas Rome - maronites— la plus nom
breuse, Grecs catholiques, Syriens ca
tholiques, e t c . . et celles contestant 
Rome, Syriens orthodoxes. Arméniens 
orthodoxes, etc. De l'autre, les com
munautés musulmanes : chiites, druzes, 
sunnites. 

Ce système «communautaire» ( ou 
confessionnel) rythme ta vie quoti
dienne : seuls les tribunaux religieux 
sont compétents pour statuer de la vie 
personnelle -mariage, héritage, adop
tion. I l détermine le système éducatif 
propre à chaque communauté et l'ac
cès à la fonction publique. 

Le système «communautaire» a fa
çonné le cadre institutionnel et la vie 
politique. Certes, les partis sollicitent 
les suffrages pour être députés et la 
Chambre élit un président de la Répu
blique, aux pouvoirs exorbitants d'ail
leurs. Mais l'équilibre • inter-commu-
nautaire» sacro-saint doit être respec
té ; depuis \e« Pacte national» non écrit 
de 1943, le président doit être maroni
te, le président du Conseil musulman 
sunnite, le président de la Chambre 
musulman chiite. Un équilibre savant 
doit être maintenu entre les commu
nautés au sein de l'Assemblée, du gou
vernement, de l'armée, de l'administra
tion. 

Ce système privilégie de fait la com
munauté maronite car il se fonde sur 
une proportion entre communautés 
établie par le recensement de... 1932 
( 5 2 % de catholiques alors). Aujour

d'hui la proportion est inversée... mais 
on n'a plus jamais procédé au recense
ment. E t pour cause! Plus, ce système 
constitue un carcan dans lequel se sont 
moulés les pa'tis politiques libanais 
dont la plupart s'apparentent à des 
« blocs d'intérêts» confessionnels et lo
caux, autour des chefs des grandes fa
milles, descendantsde chefs féodaux. A 
la Chambre, les noms restent, les pré
noms changent de père en fi ls : Eddé, 
Frangié, Gemayel , Chamoun et même 
Joumblatt. A droite, les kataëbs, les 
phalangistes libanais, organisation à 
structure et inspiration fasciste, favo
rable au «Grand Liban» —mulsuman 
et chrétien- organise une grande ma
jorité de la communauté maronite 
alors que le parti de Chamoun a été, 
toujours, partisan du «Petit Liban» 
chrétien. A gauche, le mouvement 
national progressiste libanais, dont 
l'un des partis est celui de Walid Joum
blatt, vise à détruire le confessionna-
lisme, à promouvoir les intérêts maté
riels et démocratiques du peuple liba
nais démuni de travail, d'une vie dé
cente et de liberté. 

UNE E X T R E M E 
P O L A R I S A T I O N S O C I A L E 

En effet, à la moitié des années 70, 
8 0 % des Libanais gagnaient au-dessous 
du seuil nécessaire pour faire vivre leur 
famille. Bidonvilles, sous-alimentation, 
non-scolarisation étaient et sont le lot 
de la grande masse de la population 
alors qu'une minorité vivait - e t vit 
toujours- dans un luxe insolent L a 
guerre a aggravé le dénuement physi
que et moral des uns... et n'a pas gran
dement entame l'opulence des autres. 

"Suisse du Moyen-Orient», le L i 
ban, par sa fiscalité légère, son secret 
bancaire et les facilités offertes aux 
financiers et aux spéculateurs, a conv 
titué un pont entre les activités éco
nomiques de pays et bourgeoisies ara
bes et les financiers occidentaux; le 
Beyrouth bancaire a crû avec les reve
nus pétroliers tirés du golfe. De fait, le 
secteur tertiaire est entré pour 2/3 
dans le PNB, alors que l'industrie sta
gnait au 1/6 et que le déficit vivrier et 
céréalier s'est accru au f i l des ans en
traînant la cohorte trop connue : exo
de rural dans les banlieues des villes, 
chômage galopant, inflation. L a guerre 

de huit années a aggravé ces phénomè
nes. 

Enf in , ces contradictions sociales 
entre très pauvres de plus en plus nom
breux et très riches, et de plus en plus 
riches, recouvrent les disparités con
fessionnelles et régionales. Le L iban 
central (Beyrouth et Mont L iban) , où 
se concentre une majorité confession
nelle chrétienne, a constitué un pôle 
économique dynamique alors que le 
sud et l'est à majorité musulmane sont 
très pauvres. Certes chaque commu
nauté a «sa propre bourgeoisie», mais 
la bourgeoisie libanaise chrétienne ma
joritaire a toujours de fait déterminé 
les options économiques du pays. 

L ' I N S U P P O R T A B L E I N G E R E N C E 
D ' I SRAËL 

Enf in , la situation géo-politique du 
L iban, au cceur du Proche-Orient arabe 
et contigu de l ' E u t d'Israël a constitué 
depuis la guerre une donnée majeure. 

Après «Septembre noir» en Jorda
nie en 70, et sur la base des accords du 
Caire de 1969 conclus entre la résistan
ce et l'Etat libanais, qui reconnaissent 
alors le droit aux Palestiniens de parti
ciper a la révolution, "au sein de la 
lutte armée, dans Je respect des princi
pes et de la sécurité libanaise», la résis
tance palestinienne prend le Liban 
pour base d'appui. 

L a dimension palestinienne devient 
décisive dans la vie libanaise. L 'Etat 
sioniste, avec son soutien américain, 
n'aura alors de cesse de liquider la ré
sistance sur le territoire libanais. A l 
liance avec les phalangistes, soutien 
de milices libanaises antipalestiniennes, 
incursions dans le Sud-Liban, bombar
dements de Beyrouth... jusqu'à l'occu
pation armée du Liban depuis juin, le 
siège et l'occupation de Beyrouth, ont 
constitué et constituent une ingérence 
insupportable qui met en danger l'in
tégrité et la souveraineté libanaises. 

Contradictions de classes propres à 
la société libanaise, carcan politico-
confessionnel, occupation sioniste 
intolérable... telles sont les données 
qui écartèlent le L iban d'aujourd'hui. 
Pour l'unité du pays, une condition est 
préalable : le départ des forces armées 
israéliennes. 

C a m i l l e G R A N O T 
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Le 6 septembre, le Bureau politique du PCF publiait une déclaration 
intitulée 'Gagnons la bataille de la production et de l'emploi», lançant une 
campagne qui fut la toile de fond de la fête de L'Humanité. Le discours du 
meeting de la fête, prononcé par Philippe Herzog, avait comme thème "Engager 
le combat, corps à corps, pour le renouveau de l'économie nationale». A cette 
occasion était publié le livre du même Herzog 'L'économie à broile-corps», qui 
se veut * contribution pour aider à l'intervention des travailleurs dans la gestion» 
et s'adresse *à tous ceux qui veulent agir pour le succès d'une politique de 
progrès social et national, qui sont parfois déçus des résultats limités et qui réflé
chissent aux moyens les plus efficaces pour avancer». 

I l *'«gitP tout à la fois, de rechercher les moyens de faire face aux "diffi
cultés de la politique nouvelle», de " conjurer dans les faits-mimes lamenacede 
l'austérité», de sortir de la crise et d'avancer dans la construction d'une société 
socialiste. 

Ces questions sont effectivement celles qui se posent aujourd'hui au mou
vement ouvrier et populaire, à tous les communistes de notre pays. Philippe 
Herzog en appelle au débat, à la confrontation de points de vue pour trouver 
des réponses a ces questions : "Nous travaillons dans l'émulation avec d'outrés 
partis ou organisations qui se recommandent du socialisme. Que chacun apporte 
sa pierre! (...) Quant à nous, en toute humilité, nous sommes conscients du ca
ractère perfectible de nos idées. Nous n 'avons par ailleurs aucun esprit de mono
pole. Nous disons simplement : on ne peut pas laisser les choses en l'état, ce se
rait l'échec pour la gauche et une grande déception pour les travailleurs. » E t il 
précise, en conclusion : "Je renouvelle l'appel pour un débat sérieux, loyal, 
constructlf. » 

Tel est l'esprit qui nous anime, nous aussi, en présentant une première 
contribution critique aux thèses de Philippe Herzog. Nous ne prétendons pas à 
l'exhaustivité, d'autant que c'est la mise en pratique de ces thèses qui permettra 
le mieux d'en apprécier les différents aspects. Nous reviendrons sur cette mise en 
pratique dam de prochains numéros de Travailleurs. Pour cette fois, après une 
première lecture du livre de Philippe Herzog, nous soulignons, en deux articles 
distincts : 1. son constat utile de la situation actuelle, assorti de conclusions fort 
discutables; 2. les failles et les dangers de sa perspective stratégique. 

P ie r re B A U B Y 

Philippe Henog, auteur de i L'Economie h 
bras-le-corps s 
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Un constat utile, 
des conclusions fort discutables 

Philippe Herzog, dam son livre 
r L économie à brxxs-le-corps » commen 
ce par analyser les racines des di f f icul 
tés économiques actuelles. El les tien
nent » avant tout dans la gestion quoti
dienne des entreprises et de l'argent» : 
les patrons et dirigeants réduisent r em
ploi et souvent même la production et 
l'outil de production ; gèrent des masses 
énormes et croissantes de ressources f i 
nancières, mais en transfèrent une 

ll J ECHINE'-OUTIL 
JONQUE 

•Ut 
large partie vers des usages improduc
t i fs ; introduisent de nouvelles techni
ques pour accroître la productivité, 
mais seulement dam un petit nombre 
d'entreprises; s'orientent en priorité 
vers le marché mondial au détriment 
du marché inteneur;grèvent l'entrepri
se de charges spéculatives et parasitai 
rev * 5/ la gestion des entreprises ne 
changeait pas, les efforts des nouveaux 
pouvoirs publics seraient inefficaces. » 

Les racines se situent aussi dans la 
gestion quotidienne du crédit et de 
l ' E u t . Pendant des décennies, le 
monopole patronal de la gestion de 
l'entreprise et le dirigisme d'Etat se 
sont conjugués : crédit géré par le 
grand cap iu l en fonction de ses seuls 
critère»; fiscalité et financement pu
blic de plus en plus injustes et ineffica
ces, réduisant le soutien au social et 
au productif, favorisant le financier et 
le spéculatif. 
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RENTABILITE 
CAPITALISTE ET GACHIS 

Philippe Herzog développe longue
ment la critique de la rentabilité capi
u l rste et des gâchés auxquels elle con
duit. Les immenses capitaux accumu
lés exigent des profits en proportion. 
Mais le capital jugeant la production 
française insuffisamment rentable, ces 
profits partent à l'étranger, se placent, 
spéculent. Ceci conduit a cne réduc
t ion des emplois et des dépenses pour 
les travailleurs, aux abandons indus
triels, aux imestissements insuffrsarrts, 
au epriflement des paUimoines et des 
revenus financier*. 

Cette recherche de la rentabilité ca-
piuiiste est la cause de l'inflation : les 
firmes françaises, s'éUnt fixé comme 
priorité le marché mondial, pratiquent 
des prix plus élevés en direction du 
marché intérieur qu'a l 'exportation; 
les capitaux cherchent leurs profits de 
façon croissante d a m les opérations 
commerciales, financières, d a m les ser
vices marchands, grevant ainsi les prix ; 
l'endettement croissant des entfepnses 
entraîne l'augmentation des frais 
financiers et des pr ix , Undis que l'in
flation déprécie leurs dettes. 

Les conséquences en ont été la tri
ple aggravation du chômage, de l'infla
tion et de la contrainte extérieure : 
production industrielle à peine au ni
veau de 1974, suppression d'un mil
lion d'emplois industriels, régression 
des investrssements, défait des paie
ments. Au total, sont réunies f toutes 
les conditions d'une terrible aggrava
tion de ia cru pour les années 80 -
sauf si la gauche, heureusement au 
pouvoir, attaque le mal à ses racines». 

LE GOUVERNEMENT 

DE GAUCHE 

t Le gouvernement de gauche o en
trepris h concertation au sommet avec 
les représentants des travailleurs, mis 
plus d'argent public vers le social et la 
recherche, et aussi vers les entreprises. 

faisant appel au dynamisme des pa
trons. La réponse à cet appel est néga
tive. Dans les groupes nationalises eux-
mêmes, les débuts de h gestion nouvel
le sont préoccupants. » 

Philippe Herzog souligne que ela 
bilan de la première année de politique 
industrielle est limité» : les restructu
rations avec menaces de suppressions 
d'emplois se sont poursuivies dans la 
machine-outil; Péchiney et Rhône-
Poulenc ont continué leur restructura
tion et bradent les colorants, les fibres 
chimiques; aucune coopération entre 
les groupes de l'électronique , fermetu
re prévue des usines sidérurgiques de 
Denain, Longwy, Pompey. accentuant 
la ruine industrielle de ces régions. 

« L'ambiguïté des missions confiées 
au secteur public» est soulignée par 
Philippe Herzog qui rappelle la lettre 
de mission aux nouveaux Pdg : * Vous 
recherchera d'abord l'efficacité éco
nomique, par une amélioration conti
nue de la compétitivité. Les critères 
habituels de la gestion des entreprises 
industrielles s'appliqueront intégrale
ment à votre groupe : les différentes 
activités devront dégager un résultat 
d'exploitation suffisant pour assurer 
le développement de l'entreprise et la 
rentabilité des capitaux investis devra 
être normale.» Herzog précise alors : 
«Personne ne conteste l'utilité de ré
sultats d'exploitation positifs. Mais 

Quand Philippe Herzog 
pratique la méthode Coué... 

Philippe Herzog conaicre un chapitre 
aux eu très « recherches d'une croissance plus 
sociale», dans laquai il analyse, en particu
lier. In thèses du Parti socialiste et de la 
social-démocratie européenne. 

II souligne, é propos du eProjat socialis
te», qu'il «est prrs dam la contradiction en
tre ratxreèmement ou profit jugé nécessaire. 

tel, et le 
nrt'm pour les débouches mars contredît or
ra avec le profit a II précise que e le Protêt 
soàoJiste. s'il étend les libertés, reste cir
conspect sur I"accès des travailleurs è la ges
tion. Cest lè un das points d'hésitation ou 
de réticence gui laissent du champ eu patro
nat. En définitive, ce texte comporte une 
double contradiction. D'une port, il retient 
des objectifs sociaux, mars d'autre part il m 
se propose pas do combattra les gâchis du 
capital Ile prmceae do réducoon dm inéga
lités n'en tient pas Heu I. D'autre port. B os-
compte un compromis mm m capital (8 
en faut, mmt sur oueUas boom?), moh no 
s'appuie pas franchement, d'autre port, sur 
le mise an ouvre d'une démocratie écono
mique impliquant la mobilisation dm tra
vailleurs pour da nouvelles gntions. i 

Abordant plus généralement les thèses 
de la social démocratie, et en particulier 
celles da Jacques Delon et da Jacques 
ArtaJi, PMippe Herzog écrit : e roi» les 
courants tnrmitémomaotm srtvamtkatpro-
béèmm ou nèmou dm coûts socioux. dm dé
fis technoioe»qum et du Tien Monde. Tous 
considèrent que les polmgum QéMotimmrstes 
sont dm remèdes de cheval dangereux. Ce

pendant, soiis la pression du capital, ils peu
vent y être conduits, car ils butent devant 
l'inefficacité croissante des interventions 
publiques inspirées de Keynes. (...) Pourrait-
on bâtir L 'ne vie plut belle avec une réduc
tion du n.'voou de ne7 Les dirigeants socia
listes no k• pensent certainement pas. mmt 
es pmomm juger cette réduction protnm 
mamn aéxesseira, alors que soute une ac
tion antkAOïtaiiste hardie avec ms travail
leurs pourr. i créer dm conditions oconomr-
qum soUde pour le progrès social. L'austé
rité, au contraint, compliquerait In problè
mes.» 

Est-ce l i une critique sévère des choix 
économiques adoptés par le gouvernement 
depuis juin? 

L'argu mental ion est serrée et sans répli
quas... m us Philippe Mar:og s'en défend 
bien vite : « La pehtiem aonmmmmttom 
actuelle n'est pm aj temple e j n l i i t i i du 
Protêt jedséam Eue tient compte do la di
versité dm composantes è gauche et de leur 
rapport dm torxm. de roxpérionco pratique 
apporté» pt <r la gestion face à le crise » Phi
lippe H K Z O g pratique ici la « méthode Coué s 
pour f i cou vaincre.- tt nous convaincre que 
le gouvernement «va dans le bon sensu Mais 
les fats som têtus : la politique gouverne 
mantille n'est pes l'application d'un quelcon
que i proerarr ime commun• ton inspiration 
«es* base des sphères drgéantes du Parti 
socialiste; nous n'en soeames pfcti au epro-
i r i r. àm ky aotheseL. mais I une tfjgft> 
cation et è une réalité nfoureuses. celles et 
rsusttrrté! 

s'ils restaient fondés sur des réductions 
d'emplois et dilapidés en opérations 
financières et Investissements exté
rieurs, les résultats économiques se
raient encore négatifs. » 

A propos du blocage des salaires 
et des prix, Philippe Herzog souligne 
la justesse des objectifs de la deuxiè
me phase de l'action gouvernemenu-
le, combattre à la fois le chômage et 
l'inflation. Mais le blocage des salaires 
peut entraîner une baisse du pouvoir 
d'achat des salariés, ce qui entraîne
rait une nouvelle réduction de l'acti
vité et une aggravation du chômage. I I 
précise : #5/ des sacrifices pouvaient 
être efficaces, les travailleurs les 
consentiraient. Ils ont le sens du de
voir national et l'ont maintes fols 
prouvé. Sans doute aujourd'hui beau
coup s'y résigneraient -ce n'est pas 

la même cho vr Mats combien seraient 
vraiment con vaincus de l'efficacité de 
ces sacrifices.** Plus loin, il précise : 
«Un transfert de ressources des sala
riés vers les profits peut intervenir, 
mais un fléc.hès*trnent de l'activité 
économique pourrait conduire cepen
dant à de nyairvaés résultats Financiers 
pour les entreprises, comme à des dif
ficultés oc eues pour les budgets pu
blics et sock tux.\o 

On ne saura i t reprocher à Philippe 
Herzog, ayant écrit son livre en juillet, 
de ne pas parler îles dernières mesures 
gouvernementales concernant la sortie 
du blocage des salaires et des prix et 
donc de la baisse du pouvoir d'achat 
d'au motm 5% cette année imposée 
aux travail leurs. Mars dès ju in, avec 
l'annonce des mesures d'accompagne
ment de la dévaluation, il était clair 

que la politique gouvernement a le s'en
gageait dam la voie de I austérité, 
changeait d'orientation pour s intégrer 
dam le moule général de celle de l'en
semble des pays occidentaux (Cf . Tra
vailleurs n ° l ). Philippe Henog soutient 
le contraire : «La politique économi
que décidée le Jour de la deuxième dé
valuation intervenue en Juin 1982 n 'est 
pas un alignement sur les politiques 
étrangères d'austérité.» Mais les rai 
sons qu'il avance (maintien du pouvoir 
d'achat sur 18 mois, effort d'investisse
ment d'abord dans le cadre du secteur 

nationalisé et pour reconquérir le mar
ché Intérieur, espoir de mesures contre 
les gâchis financiers) ne convainquent 
pas. C'est ainsi que Pierre Mauroy, 
inaugurant le SICOB, le 23 septembre, 
déclare a propos des 140 milliards dev 
tinés a la filière électronique « Je tiens 
à saluer particulièrement les entrepri
ses étrangères. La France a toujours 
été et restera heureuse d'accueillir sur 
son territoire des industries étrangères. 
(...) Elles savent qu'elles peuvent béné
ficier, en arrivant dans notre pays, de 
l'effort considérable engagé par le gou
vernement en faveur des entreprises et 
plus particulièrement en faveur do col
les qui se rattachent à la filière électro
nique.» II y a là de quoi s'interroger 
sur la réalité de la polrtique gouverne
mentale quand il s'agit de reconquête 
du marché intérieur ! 

Du constat intéressant, même si in
complet ou édulcoré, des réalités éco
nomiques actuelles... à l'approbation 
d'une politique gouvernementale dont 
Philippe Herzog s'entête à ne pas cer
ner la nature de politique d'austérité, 
il y a une faille de raisonnement que 
la volonté affirmée de maintenir « la 
solidarité gouvernemenulei et de con
sidérer le gouvernement comme • base 
d'appui» pour l'avancée démocratique 
ne saurait un seul instant justifier. Car 
il y va des intérêts à court et à long 
terme des travailleurs de notre pays. 
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«La gauche est au pouvoir pour 
créer les conditions du progrés social 
et national» affirme Philippe Herzog 
dam son livre. Pour ce faire. H faut 
une production accrue de richesses, 
permettant de «créer les conditions 
d'une vie plus belle et plus libre », « pro
duire français et créer les conditions 
d'une croissance nouvelle, humaine, 
sociale, efficace, est un choix décisif, e 

QUATRE CONDITIONS 

POUR UNE CROISSANCE 

NOUVELLE 

Pour ce faire, Philippe Herzog défi
nit quatre conditions essentielles : 

1 . le développement de productions 
compétitives délibérément orientées 
vers le marché intérieur pour réduire 
des importations excessives et antici
per les besoins futurs de la société et 
de l'économie ; 

2. un immense effort de qualif i 
cation des travailleurs et de promo
tion technologique, prenant appui sur 
la révolution scientifique et technique 
et un développement hardi des efforts 
de coopération d'intérêt mutuel avec 
d'autres pays; 

3. des ressources suffisantes pour 
s'engager dans cette voie (réduction 
des dividendes, des marges commercia
les, des frais généraux, des profits ban
caires, des sorties de capitaux, des 
revenus excessifs) et remettre en cause 
les critères de rentabilité financière ; 

4. l'intervention des travailleurs, qui 
doivent «aller à la gestion», chercher 
des solutions orientées vers les besoins 
sociaux et nationaux, faire reculer l'es
prit de délégation de pouvoirs. 

Philippe Herzog souligne deux né
cessités pour obtenir de bons résultats: 

que le gouvernement ne recule 
pas devant les pressions des patrons, 
mais fasse plus confiance à la classe 
ouvrière et aux salariés, à leur capaci
té de proposer et de construire; 

- q u e ceux-ci interviennent dans la 
gestion des affaires pour la changer, 
exiger un bon usage des ressources et 
de l'argent, élaborer des projets, deve
nir comptables des résultats. 

DES NOUVEAUX 
CRITERES DE GESTION 

Une insistance toute particulière est 
mise sur la nécessité d'utiliser de nou
veaux artères de gestion, en lieu et 
place du critère de rentabilité capital is-

Gestion aujourd'hui 
te, c'est-à-dire de la recherchr d u pro
f i t maximum r L'effort de flr\*ance-
ment public et de crédit sans remise en 
cause des critères de gestion des entre-
prises peut entraîner non pas dé- meil
leurs résultats économiques, mais une 
montée des défkIts publics et (te l'In
flation.» Ou encore : «Nous ixxtstdé-
rons que des décisions fondées sur les 
seuls critères de la gestion capitaliste 
ne pourraient oufourd'hui qu'aggraver 

la crise» 
Philippe Herzog présente l e ; nou

veaux critères de gestion él-borés par 
Paul Boccara et qui visent a m a * imrser 
non plus le profit tnin l e . richesses 
créées et la part qui sert au développe
ment des hommes et des peuple-s. Ces 
critères doivent permettre de lutter 
contre les gâchis, de lutter con f r e l'in
flation, de limiter les importât i-DTS. de 
ne plus restreindre les salaires] et les 
qualifications ouvrières, de tenii comp
te du coût social du chômage. Nous 
aurons l'occasion d t revenir sur ces 
nouveaux critères dam un p rot nain 
numéro de Travailleurs. L 'ensemble 
de cette problématique, l ' intervention 
des travailleurs dam la gestion, la re
conquête du marché Intérieur, les rou-
veaux critères de gestion débouchant 
sur ce que Philippe Herzog a ppelle tine 
économie mixte. 

UNE ECONOMIE MIXTE 

Philippe Herzog res i t i ie les diffé
rentes solutions préconisées pour au
jourd'hui dam la pervp 'xt ive du so
cialisme à la française, l'i insiste, pour 
ce faire, sur la nécessité, d'e oser rédui
re les gâchis du capital, de concevoir 
autrement la gestion e> i dépassant le 
point de vue des patron s, en ne faisant 
pas du profit et de h m stabilité l'alpha 
et l'oméga, de s 'extraira < tu carcan des 
sociétés multinationale:: eV des Impérta-
lismes». ., 

I l propose une t transforma
tion progressive de l'éco nom te, com
portant bien entendu des t avancées plus 
rapides dans les moments • où le rapport 
de forces permet c'a fait e reculer les 
positrons du capital, ave : développe
ment de rapports sttcJaux et de critères 
de gestion marquant une transition au 
socialisme. La construction du socialis
me est un processus de long terme qui 
s'opère dans la mixité des formes 

d'économie publiques et privées, le 
conflit et l'émulation des idées. » 

L'intervention des travailleurs dam 
la gestion se présente donc comme de
vant permettre d'avancer dam la tran
sition au socialisme, dam le cadre 
d'une économie mixte où coexisteraient 
secteur public et privé, critères de ren
tabilité capitaliste et critères la mettant 
en cause. Une telle voie est-elle opéran
te et réaliste, permet-elle réellement de 
déboucher sur le socialisme? 

La France continue à être un pays 
capitaliste et impérialiste, dont l'éco
nomie est régie par la loi fondamenta
le de recherche du profit maximum 
et dont les rapports sociaux reposent 
sur l'antagonisme entre la bourgeoisie 
et le prolétariat. Les forces du grand 
capital, le patronat continuent à impo
ser leurs choix, leurs lois, leurs critères. 
Ils continuent à avoir des positions de 
force dam l'appareil d'Etat et multi
plient avec arrogance les pressions et 
manoeuvres pour empêcher ou saboter 
tout changement favorable aux travail
leurs, pour arracher concession sur 
concession au gouvernement. Les l i 
cenciements se poursuivent au gré des 
restructurations et du redéploiement 
des capitaux. Les investissements som 
toujours en baisse malgré l'augmenta
t ion des aides et subventions publiques. 
Les placements spéculatifs en France 
et à l'étranger restent la règle. 

L'un des mats a"ordres centraux du Parti commun! 

socialisme demain ? 
Tel est bien I ennemi de classe au

quel les travailleurs ont à faire face. Il 
emploiera tous ses moyens pour com
battre avec acharnement les forces ou
vrières et populaires, pour défendre 
par tous les moyens le système capita
liste et impérialiste et ses profits. C'est 
à juste litre que Philippe Herzog pose 
la question : «Comment Inciter les pa
trons du secteur privé à accroître les 
productions efficaces et les emplois, en 
tenant compte qu'ils demeurent pro
priétaires de leur entreprise et travail
lent selon les critères du profit et de 
la rentabilité?» La réponse consistant 
à «s'efforcer d'entraîner le privé vers 
des fonctions sociales positives», tout 
en le contraignant à respecter des condi
tions sociales et démocratiques l droits 
des travailleurs, partage de certains 
pouvoirs de gestion) ne correspond 
pas à la réalité d'aujourd'hui de la lut
te de classes et du rapport des forces. 

LES DANGERS 

DE CETTE DEMARCHE 

La démarche proposée par Philippe 
Herzog nous apparaît positive pour 
dénoncer le système capitaliste dam 
tous ses aspects et sous tous ses angles, 
pour éduquer la classe ouvrière, pour 
proposer ce que serait une société 
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socialiste reposant sur la satisfaction 
des besoins populaires et définir des 
axes de mobilisation et d'action allant 
dam ce sens. Mais cette démarche ne 
nous semble pas être de nature à per
mettre la ir ans format ton socialiste de 
la société. L'économie mixte, mi-capi
taliste, mi-socialiste, nous apparaît un 
leurre et reste, en fait, une société ca
pitaliste. Les nationalisations, en elles-
mêmes, ne conduisent pas automati
quement au socialisme, mais peuvent 
déboucher, o n l 'a déjà vu, sur un ren
forcement du capitalisme monopoliste 
d ' E t a t 

Cette démarche présente, de plus, 
un autre danger bien réel, celui de la 
collaboration de classes Philippe Her
zog l'aborde en parlant de risque d'un 
consensus social pour des choix éco
nomiques négatifs ou de celui d'un 
super capitalisme monopoliste d ' E t a t 
Mais il estime que ces risques peuvent 
être dépassés par l'intervention des tra
vailleurs. Cela n'a rien d'évident, d'au
tant que l'objectif donné à cette inter
vention, "développer des productions 
compétitives tournées vers la recon
quête du marché Intérieur» peut con
duire à demander aux travailleurs de 
faire des sacrifices. L'exemple de la 
Libération, qu'Herzog souligne tant 
dam son livre que dam son discours de 
la Courneuve, est là pour montrer que 
l'intervention des travailleurs dam la 
bataille de la prodJuction ne conduit 
pas inéluctablement au socialisme 

La voie proposée par Philippe Her
zog pour sortir de la crise, pour avan
cer vers le vx ia l i sme nous apparaît 
donc vous estimer les capacités de ré
sistance, d'adaptation et d'intégration 
du système capitaliste et impérialiste. 

ROMPRE 

AVEC L'IMPERIALISME 

MONDIAL 

Cette voie se heurte également à 
l'insertion de la France dam le marché 
impérialiste mondial et aux règles qui 
le régissent Philippe Herzog l'aborde 
et envisage le désengagement progres
sif des banques par rapport aux circuits 
spéculatifs internationaux, l'émancipa
tion de la domination des cartels in
dustriels et technologiques, la protec

tion des fléaux du marché. 
L a politique économique m k c en 

oeuvre par le gouvernement depuis juin 
82 montre bien qu'en ne contestant 
pas les règles régissant le marché mon
dial et en faisant de plus en plus de 
concessions aux intérêts capitalistes 
et impérialistes, on est obligé de faire 
une politique qui ne diffère pas fonda
mentalement de celle des autres pays 
capitalistes. Cela pose le problème de 
la rupture avec le marché impérialiste 
mondial. 

Philippe Herzog insiste sur la néces
sité de «modifier les relations extérieu
res, défavorables tant pour notre crois
sance que pour le développement 
d'échanges français plus diversifiés et 
plus équilibrés i considérer, par exem
ple, le manque à gagner avec les pays 
socialistes et le Tiers Monde). » A plu
sieurs reprises, il procède à cette assi
milation du Tiers Monde et des pays 
socialistes, et parie, à leur propos de 
«forces de progrès» sur lesquelles il 
faudrait s'appuyer plus hardiment. 

S'il est certain qu'une politique 
nouvelle en France, favorable aux tra
vailleurs, est impossible sam un renver
sement d'alliances en direction des 
pays et peuples du Tiers Monde, pour 
la satisfaction de leurs besoins et la 
construction d'un nouvel ordre écono
mique international, l'assimilation en
tre ceux-ci et les pays socialistes est 
abusive. Car le Tiers Monde se heurte, 
pour son développement économique, 
aux deux superpuissances impérialistes. 
U S A et U R S S , et pas seulement à 
l'impérialisme américain. L a division 
internationale du travail, l'intégration 
économique, la souveraineté limitée 
des Etats socialistes, proposées par 
l 'URSS , conduisent à renforcer sa do
mination hégémonique sur les pays de 
l'Est et sur les pays du Tiers Monde 
qui s'y associent : ces pays perdent 
progressivement la maîtrise de leur 
propre production et les moyens de 
l'organiser en fonction de leurs propres 
besoins. 

L a France ne sortira pas de la crise 
en passant du marché impérialiste 
mondial à des rapports privilégiés avec 
l'autre superpuissance. E l le ne le fera 
qu'en développant ses rapports et ses 
alliances, sur un pied d'égalité et sur la 
base de leurs revendications, avec les 
pays et peuples du Tiers Monde, en a l 
lant dam le sens de la rupture avec 
l'impérialisme. C'est d a m cette voie, 
encore bien peu explorée jusqu'ici, que 
le nxHjvement ouvrier et les commu
nistes de notre pays doivent s'engager 
pour sortir de la crise et définir un 
socialisme correspondant réellement 
à ce qu'est la France des années 80. 



François de Closeis nous propose 
dans son dernier livre» Toujours plus», 
une promenade à travers les conditions 
de vie des Français. Chacun connaît 
la verve de de Close»... au moins à la 
télévision. Son livre n'en manque pas. 
Les raisons de cette promenade : c'est 
la crise, finie la prospérité, qui doit se 
serrer la ceinture? 

UN PO INT D E DÉPART 
I N T E R E S S A N T 

A u moment où l'on parle de solida
rité, de corporatisme, de cotisation 
chômage pour les fonctionnaires, de v i 
gnettes sur le ubac et l'alcool, ce livre 
arrive bien sur le marché. Monsieur 
Mitterrand l'a sur sa uble de chevet, 
Barre l'a emporté en vacances : c'est 
un indice. Le point de vue de cette 
étude est assez intéressant s'il n'est 
point fort nouveau : le classement des 
Français par fiche de paye reste super
ficiel, il faut dam l'examen faire inter
venir un nouveau facteur, le facteur 
non-monétaire. 

les 3 00X) hauts fonctionnaires qui os
cillent entre 20000 et 2 5 0 0 0 francs 
(certes sans les primes). Les corpora
tions privilégiées sont bien épinglées : 
ingénieurs des Travaux publics, le corps 
des Mines, la centaine de Trésoriers 
payeurs généraux ( 5 0 0 0 0 francs par 
mois) , une bonne partie des 353 Con
servateurs d'hypothèques ( je ne 
connaissais par cet e u t civil des biens 
immobiliers, ni son rapport f inancier), 
les receveurs principaux des douanes, 
les mêmes mais aux P T T . A u passage. 

devient périlleux et sa cible floue. Car 
outre les 7 8 9 0 0 0 0 personnes qui n'at
teignent pas la moitié du revenu moyen 
par habitant donc sont d a m la pauvre
té et la misère en 8 2 , les autres ont peu 
ou prou des avantages et des acquis. 
Faut-il en revenir, dans une situation 
de crise - pour q u i ? - à prendre com
me base la pauvreté et à cingler ceux 
qui ont, par leurs luttes, leur position 
stratégique aussi d'accord, leur organi
sation encore, réussi à obtenir une plus 
juste rétribution de leur force de tra
vail? Où est la douane d a m une socié
té comme la nôtre entre l'avantage et 
la justice? 

I l y a bien sûr une justification i 
cet exercice : nous sommes en crise, il 
faut être solidaire! Que ceux qui ont 
des avanuges et la sécurité de l'emploi, 
des revenus, payent; que les « capital 
nés» d'industrie, ceux qui prennent 
des risques dans l'économie de mar
ché se voient largement rétribués, car 
leur succès entraînera le succès de tous. 
Voilà une perspective qui essaie de se 

DANS «TOUJOURS PLUS.» DE FRANÇOIS DE CL0SETS 

Des privilèges... un peu, beaucoup, toujours plus. 

L e facteur non-monéuire est d'ail
leurs parfois bien sonnant et trébu
chant lorsqu'il s'agit de primes, de 
prêts bonifiés ou de régimes f i scaux; 
il l'est bien moins, c'est vrai, si l'on y 
inclut les avantages et acquis aussi di 
vers que l'âge de la retraite, la sécurité 
de l'emploi, la protection syndicale, le 
resuurant d'entreprise, la comidéra-
tion sociale, les possibilités de forma
tion et de promotion ou les conditions 
de travail. 

A T T A Q U E R L E S FÉODALITÉS 
Réduire les inégalités, attaquer les 

féodalités voilà un beau programme et, 
en celte matière, François de Closets 
nous offre de multiples pistes judi 
cieuses. Nous avons tout à fait appré
cié son chapitre sur sa croisière en 
«haute privilégiât ure». Apprécié cer
tes, quant à imaginé, c'est autre chose 
... car le profil du privilégié par la com
binaison du su tu t et du salaire com
mence autour de 4 0 0 0 0 francs men
suels dans la sécurité et sans contrainte 
pour atteindre l'inimaginable - d e u x 
comme cela membres de notre parti et 
cela augmente sensiblement notre bud
get! 

A u t o u l quelques milliers de per
sonnes dont ne sont ni les ministres ni 

nous verserons une larme sur M. Four-
cade qui, appelé par Giscard au minis
tère des Finances, y perdit la moitié 
de ses revenus : il gagnait 600 000 
francs par an comme directeur d- la 
C I C ! 

Lorsqu'une étude fut faite sur un 
échantillon de 3 7 0 0 0 0 salariés respec
tables d'entreprises, on en trouva 84 à 
plus d'un mill ion par an (nouveau, 
s'entend!) et 320 entre 6 0 0 0 0 0 et 
1 0 0 0 0 0 0 francs : Pdg pour l'essentiel, 
directeurs et cadressupérieurs pour le 
solde. L a liste de ces privilégiés pour
rait se poursuivre encore avec certains 
pilotes d'avion, la moitié des 6 686 no-
Uires, les syndics-liquidateurs et admi
nistrateurs judiciaires ou charognards 
des charognards. 

Beau chapitre en vérité que cette 
croisière et il y en a d'autres tout 
aussi bons. 

L'Expansion qui c i u ce livre le 
mois dernier semble avoir de beaucoup 
préféré les passages prenant de plein 
fouet les statuts et rémunérations des 
employés de la Caisse d'épargne, de 
ceux de l 'EDF et autres entreprises pri
vées ou publiques. 

UN E X E R C I C E P E R I L L E U X 
C'est là que l'exercice de de Closets 

situer entre le capiul isme libéral et le 
capiul isme dirigé, ou dans les deux à 
la fois. Une société à la carte* François 
de Closets frôle une autre solution, 
mais il la rejette avec dégoût. 

«Mon raisonnement repose sur le 
postulat - fondé sur l'expérience mais 
indémontrable en théorie- que l'éco
nomie planifiée nt peut pas assurer le 
mime niveau de vie que l'économie de 
marché et que celle-ci ne se conçoit 
pas sans insécurité. » C'est une profes
sion de foi. 

Nous en faisons une autre. Les er
rances et injustices produites par l'éco
nomie planifiée de l ' U R S S - enregis
trées aujourd'hui, si elles imposent de 
trouver des voies socialistes nouvelles, 
n'autorisent en rien à rabaisser nos am
bitions et nos espoirs au replâtrage im
possible d'une société impérialiste, en
core moins à sa simple gestion. I l y a 
plus à faire que des seules réformes de 
justice et d'égalité sociales. Toujours 
plus. 

D'accord pour enlever les verrues... 
mais c'est le cancer qu' i l faut extirper : 
l 'exploiution de l'homme par l'hom
me dam notre société capiul iste ou 
par le marché impérialiste mondial. 

A l a i n S E N T I E R 
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C e * Parlons ensemble» a v e c M i c h e l C a p r o n , m e m b r e d u C e n t r e d'études anti-impérialistes ( C E D E T I M ) 
i naugure u n e nouve l l e r u b r i q u e de Travailleurs. N o u s la v o u l o n s l ieu de d i s cuss ions a v e c des m i l i t a n t s , des 
o rgan i sa t i ons et des f o r c e s d u m o u v e m e n t ouv r i e r e t p o p u l a i r e . L i e u o u v e r t a u x expériences e t a u x a p p r o 
c h e s différentes q u i f o n t la r i chesse de sa réf lexion co l l e c t i v e et q u i s o n t l 'ob je t de c o n f r o n t a t i o n s néces
sa i res , q u a n t a u x grandes q u e s t i o n s posées dans la F r a n c e e t le m o n d e d e 1 9 8 2 : l ' impérialisme et la r u p 
t u r e d ' avec l u i ; le s o c i a l i s m e , ses avancées, ses e r reu rs e t ses d i f f icu l tés ; les vo ies pour y p a r v e n i r ; les 
m u t a t i o n s de la société française, e t c . L a paro le a été donnée dans ce numéro a u x m i l i t a n t s e t c h e r c h e u r s 
d u C E D E T I M , d o n t le t r a v a i l déjà a n c i e n sur les q u e s t i o n s d e l'impérialisme est u n e sérieuse c o n t r i b u t i o n 
au débat. 

L'impérialisme français 
après le 10 mai 

Interview de Michel Capron, 
membre du Centre d'études anti-impérialistes (CEDETIM) 

• Quelles formes principales prend 
l'impérialisme français? 

Bien que ce ne soit pas la forme 
principale, on peut certainement met
tre en tête l'existence de colonies 
«classiques» (TOM-DOM) qui est plus 
l'expression d'une volonté de présence 
politique et militaire que celle d'inté
rêts économiques. 

Sur le plan économique, l'impéria
lisme français se manifeste par sa parti
cipation à réchange inégal, par l'utili
sation à large échelle de rruirv-d'œuvre 
immigrée sous-payée et par l'expansion 
des firmes multinationales françaises, 
qu'elles soient publiques ou privées. I I 
rst partie prenante du système interna
tional de domination par sa participa
tion aux institutions et aux instruments 
qui permettent de maintenir la dépen
dance économique et financière de la 
plupart des pays du monde au camp 
occidenul (FMI» , Banque mondiale, 
G A T T * , etc.). 

Mais l'impérialisme français agit 
également de façon autonome, surtout 
dans les domaines idéologique et mi l i 
taire. L'importance de la coopération 
technique et culturelle (qui comprend 
d'ailleurs une partie m i l i u i r e ) , noum-
ment en Afrique, permet de maintenir 
une influence, sans laquelle la pénétra
tion économique et politique ne serait 
guère possible. L e réseau diplomatique 
mis en place par de Gaulle permet sou
vent de maintenir artificiellement des 

régimes n'ayant aucune assise démocra
tique et aucun soutien populaire, mais 
qui sont de fidèles alliés du Quai d'Or
say, pratiquement en toutes circons
tances. 

Sur le plan mi l iu i re . il faut garder 
présent à l'esprit que la France est la 
deuxième puissance militaire occiden
tale, le troisième producteur d'armes 
mondial (qu'elle exporte en grande 
partie) et que sa présence mi l iu i re se 
manifeste encore très vivement dam 
certaines parties du monde (Afr ique 
de l'ouest, océan Indien, Pacifique). 

L e maintien de relations historiques 
particulières permet aussi à l'impéria
lisme français d'intervenir de façon pri
vilégiée dam des régions d'importance 
stratégique comme le Moyen-Orient. 

• Y a-t-il quelque chose de changé 
depuis le 10 mai 1981? 

I l faut tout d'abord bien compren 
dre que la France, en u n t q u ' E u t , res
te fondamenulement impérialiste et 
que, quelle que soit la volonté politi
que gouvernementale, on ne change 
pas en quelques années ce que l'histoi
re a accompli en plusieurs siècles. 

A u départ, les intentions gouverne-
menules ont fait naître de réels espoirs: 
on prometuit la régularisation des im
migrés sam papiers, leur droit de vote 
aux élections municipales, la cessation 
des expulsions, on prometui t de nou
velles formes de coopération avec le 

Tiers Monde, fondées non plus sur la 
domination et l 'exploiut ion, mais sur 
la solidarité avec les peuples. Par contre, 
il éuit clair que la France resterait an
crée dam l'alliance mi l iu i re occidenu-
le et qu' i l n'éuit pas question de re
noncer à d'éventuelles interventions 
mi l iu ires. 

Après un an et demi d'exercice du 
pouvoir, il faut bien dire que beaucoup 
d'espoirs ont été déçus. En particulier 
par rapport à l'immigration. Après un 
bon départ marqué par l'arrêt des ex
pulsions des jeunes immigrés et la 
reconnaissance du droit d'association, 
les choses se sont gâtées assez vite : la 
régularisation des sans papiers a été 
effectuée selon des critères illogiques 
qui ont abouti à la régularisation de 
110000 seulement sur 3 0 0 0 0 0 , ce 
qui rend la situation encore plus pré
caire pour ceux qui n'ont pas été régu
larisés; le gouvernement a abandonné 
l'idée de faire voter les immigrés et 
deux lois ont été adoptées : l'une, sur 
l'entrée et le séjour des étrangers, est 
plus dure sur les conditions d'entrée 
que par le passé et conduit, en fait, à 
légaliser certaines pratiques policières 
(commepar exemple la prison d'Arenc). 
L a seconde loi concerne le travail clan
destin, plus sévèrement réprimé, mais 
qui aboutit à faire expulser le travail
leur, alors que le patron est seulement 
condamné. Par ailleurs, on a pu relever 
des déclarations de préfets (en Ile-de-
France) que l'extrême-droite n'aurait 
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On relations toujours m ai menues avec 
l'Etat raciste et ségritatif de r Afrique du 
Sud. 

pas reniées. Enf in , il faut ajouter que. 
récemment, les expulsions ont repris 
(42 à Marseille). Sur le plan de l'im
migration, on a vraiment l'impression 
que plus on s'approche des municipa
les et plus le pouvoir fait une politique 
visant à désamorcer les critiques de la 
droite. 

Sur le chapitre de la question colo
niale, les choses n'ont jamais été clai
res, même dans les déclarations 
d'intention. Là aussi, on a pu consta
ter, dans un premier temps, une ruptu
re avec la politique antérieure de ré
pression. Dans les DOM, la mise en 
place de la décentralisation, avec la fu 
ture Assemblée unique élue à la pro
portionnelle a été présentée par le 
secrétaire d'Etat, Emmanuelli , comme 
une solution pour maintenir ces pays 
dans le giron de la France. Ces derniers 
mois, en Guadeloupe, la répression a 
repris : les milieux syndicaux ont été 
inquiétés et un ouvrier agricole a été 
condamné à 3 ans de prison pour un 
moti f futile, d'ailleurs non prouvé. 
Dans les TOM, et en particulier en 
Nouvelle-Calédonie, il semble que le 
gouvernement ait été poussé par la 
pression des événements qui pouvaient 
mener à l'indépendance. Mais ses ter
giversations ont permis à la droite de 
relever la tête et d'enrayer le processus 
amorcé. 

E n matière de relations économi
ques et de coopération avec le Tiers 
Monde, il y a les discours et il y a les 
actes et la distance est souvent impor
tante entre les deux. Il faut tout 
d'abord dire, en préalable, que les dis
cours ne sont pas unifiés au gouverne
ment : Cheysson rêve d'un « new deal» 
planétaire, qui résoudrait, comme par 
enchantement, la crise, dans le Nord 
comme dans le Sud, et Cot plaide pour 
un développement « autocentré», fon
dé sur les potentialités intérieures des 
pays dominés. Dans la pratique et pour 
l'essentiel, les relations économiques se 
poursuivent comme auparavant : la po
litique en matière d'exportations et 
d'investissements à l'étranger ne remet 
absolument pas en question les fonde
ments impérialistes de la pénétration 
française dans les pays dom inés. Ce qui 
est significatif à cet égard, c'est que la 
nationalisation des grands groupes in 
dustriels et bancaires ( les multinatio
nales françaises) s'est effectuée sans 
aucune remise en question de leur rôle; 
on peut même dire qu'au contraire, 
elles ont été confirmées dans leur fonc
tion de fer de lance de 'a pénétration 
économique française dans le monde. 

On pourrait dire, cependant, que 
dam deux cas, le gouvernement a rom
pu avec les pratiques antérieures : 
d'une part, les efforts faits, dans le ca
dre de la C E E , pour aider les pays de la 
ligne de front en Afrique australe à se 
sortir de leur dépendance économique 
vis-à-vis de l 'Afrique du Sud et, d'autre 
part, la signature du contiat de gaz 
avec l'Algérie. Mais on peut aussi inter
préter ces deux exemples comme une 
volonté, dans un cas, de créer une nou
velle zone d'influence, et dans l'autre 
cas de maintenir des relations privilé
giées, qui, en tout état de cause, ne 
peuvent être étendues à d'autres pays. 

E n matière de coopération, rien ne 
semble encore définitivement joué et 
trois axes restent possibles : la conti
nuité dans le giron occidental, la mo
dernisation de l'impérialisme français 
ou la remise en cause par la France de 
son propre impérialisme. 

Dans le domaine diplomatique, on 
peut noter que les seules initiatives no
vatrices et courageuses ont été prises 
d a m des régions situées hors de la zone 
d'influence traditionnelle de l'impéria
lisme 'rançais (Amérique centrale et 
Afghanistan, notamment) ; par contre, 
il n'y a aucun changement dans ce qui 
constitue la sphère d'influence. 

Pour terminer, il faut ajouter que 
les déceptions sont particulièrement v i 

ves sur deux problèmes qui avaient fait 
l'objet de grands discours moralisateurs 
avant le 10 mai : les ventes d'armes, 
d'une manière générale, et les relations 
avec l 'Afrique du Sud. 

• Le fait de ne pas remettre en 
cause le marché mondial n'a-t-il pas 
des conséquences pour les travailleurs 
en France? 

Bien sur que ou i ! L a crise que nous 
vivons est une crise de l'ensemble du 
système capitaliste mondial ; chaque 
pays essaye de résoudre ses difficultés 
intérieures en s'efforçant d'être plus 
agressif sur les marches extérieurs et 
par conséquent à mettre en difficulté 
le voisin sur son marché intérieur. On 
nous dit que c'est une guerre commer
ciale et que, n'ayant pas d'autre choix, 
il faut bien se résoudre à participer à 
cette guerre, avec toutes ses consé
quences. Or, d a m une guerre, il y a 
des vainqueurs et des vaincus, mais il 
y a surtout des ruines des deux côtés. 
E t cela, nous ne pouvons pas l'accep
ter, d'autant plus qu'on peut recher
cher d'autres voies, mêmes si ce n'est 
pas facile. Les travailleurs des pays in
dustrialisés et les peuples des pays do
minés ne doivent pas faire les frais 
d'un aveuglement qui risque de con
duire le monde au désastre. 

« Quitte* la France pour des cieux plus pro
fitables», telle était la légende de la revue du 
PCF Economie tt politique de juillet-août 
80. Le redéploiement de type impérialiste 
n'nt-il pas encore la stratégie économique 
officiellement retenue? 

I l y a eu, ces dernières années, trop 
de références au «modèle» japonais 
pour qu'on ne soit pas inquiet. Tout se 
passe comme si les capitalistes dam 
le monde voulaient essayer d'aligner 
les conditions d'exploitation de la for
ce de travail dans les vieux pays capita
listes sur ceux des pays où les travail
leurs sont les moins protégés. I l est 
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évident que c'est là que réside fonda
mentalement l'intérêt objectif de soli
darité entre les travailleurs de nos pays 
anciennement industrialisés et ceux 
des pays où l'industrie est naissante. 

• Qu'est-ce que cela signifierait 
• rompre avec l'impérialisme» et quel
les en seraient les conséquences ? 

Bien entendu, c'est une question 
difficile et on ne peut pas y apporter 
de recettes miracles. L a rupture avec 
l'impérialisme signifie fondamentale
ment la rupture de tout lien de dépen 
dance et de tout lien de domination. 
C'est aussi le refus de la division inter
nationale du travail, recommandée ou 
imposée par les grandes puissances, les 
organismes financiers internationaux 
et les firmes multinationales. Pour 
n'importe quel pays, cela suppose 
d'axer l'activité productive à partir de 
ses ressources propres (matières pre
mières, qualification de la force de tra
vail...) et de l'orienter en priorité vers 
la satisfaction des besoins intérieurs; 
cela a forcément pour conséquence de 
réduire le volume des échanges exté
rieurs (importations et exportations). 
Mais tout cela ne peut être rendu pos
sible qu'à la condition d'une transfor
mation profonde des rapports sociaux 
de production et d'un nouveau type 
de développement des forces produc
tives. Concrètement, cela signifie de 
produire d'autres biens, d'une autre 
manière pour la satisfaction de besoins 
déterminés différemment. Pour un 
vieux pays industriel comme la France, 
cela pose évidemment le problème de 
la conversion d'une bonne partie de 
l'appareil de production, de l'autono
mie des entreprises et de la mise en 
œuvre d'une planification orientée 
vers cet objectif, sans parler de la re
mise en cause de l'hypertrophie ban
caire. 

Sur le plan des relatiom extérieures, 
les conséquences sont nombreuses et 
importantes. Une telle politique impli
que une grande maîtrise du commerce 
extérieur et des changes; die passerait 
probablement par des mesures inévita
bles de protection pour certains sec
teurs. Elle supposerait un contrôle très 
rigoureux des investissements étrangers 
en France et des investissements fran
çais à l'étranger. E l le conduit nécessai
rement à la rupture avec la plupart des 
organismes financiers internationaux 
(Banque mondiale, FMI, . . . ) . E l l e im
pose de s'assurer le maximum de maî
trise technologique, en évitant de re
courir à l'achat de brevets à l'étranger 

IL L f LR 

L'égalité des droits pour tous In travailleurs français et immigres, un objectif À conquérir 

( ce qui stimulerait la recherche en 
France) . Mais comme il ne s'agit pas 
d'une politique d'autarcie, elle con
traindrait à discuter avec les autres 
pays des conditions de nouveaux rap
ports de solidarité et de réciprocité, 
permettant également de réduire leur 
extraversion. 

11 faut être conscient que la rupture 
des liens de domination implique aussi 
de rompre avec les mécanismes de pré 
levement du surplus et de la rente. 
Ceci aurait nécessairement des consé
quences en ce qui concerne les condi
tions de vie de certaines catégories de 
travailleurs; c'est pourquoi, toute cette 
politique exige également un nouveau 
type de consommation. 

• Justement, dans votre livre sur 
«l'impérialisme français vous écrivez 
que l'affectation du surplus impérialis
te à la rémunération de la force de tra
vail équivaut à 8% de celle-ci? 

On peut discuter ce chiffre, parce 
qu' i l résulte de calculs ayant été faits à 
partir d'approximations. D'autre part. 

il serait nécessaire de reprendre les cal
culs car depuis la rédaction de ce livre, 
les données se sont modifiées. Mais it 
nous parait difficile de contester la 
réalité du fait qu'une partie des travail
leurs en France bénéficie des prélève
ments impérialistes. E t c'est bien là la 
difficulté essentielle de la lutte anti-im
périaliste en France. Ce n'est pas un 
hasard s'il y a toujours un malaise cha
que fois qu'on évoque cette question 
dam le mouvement ouvrier français. E t 
ce n'est probablement pas un hasard si, 
à de rares exceptions près, le mouve
ment ouvrier français, de toute son his
toire, ne s'est jamais massivement mo
bilisé contre l'impérialismedeson pays. 

A notre avis, on ne gagne rien à élu
der ce problème. 11 faut le voir bien en 
face; ce sera le seul moyen de le résou
dre. 

" FMI : Fonda monétaire intarnational 
* GATT : Genaral aamement on tantf* and 
trada. accords da réduction dai barrière* 
douanière* dani kat échanges internationaux, 
favorisant dan* lai fait* las pays impérialiste*. 
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Missing 
de Costa-Gavras 

Septembre 1973. Chili. U data en elle-
même est déjà tout un programme... Un 
programme sanglant joué par la junte Chi
lienne sur une mise en scène d'ITT et un scé
nario de ta CIA. Chartes Horman va sa re
trouver au générique bien malgré lui. La veil
la du coup d'Etat, il est en excursion à Vine-
del-Mar, coquette petite cité balnéaire...Il y 
lie connaissance avec un compatriote un peu 
spécial, un de ceux qui font beaucoup de 
tourisme précisément là où la soldatesque 
écrase, soudain, les libertés. Entre compa
triotes, on cause, trop quelquefois... Horman 
recueille des confidences dont il ne compren
dra la portée que plus tard, quand las unifor 
mes verdi très quadrilleront Vina-del-Mar et 
Santiago et tout le pays. Le calcul est dés 
lors simple ei implacable : journaliste •confi
dences : il doit disparaître. Logique... 

Son père, homme d'affaires US bien-sous-
tout rapport, qui-crort-en-la-justice-de-son-
pays, et la femme de Charles menant 
l'enquête. L'ambassade de la si démocrati
que Amérique du Nord les aide de «son 
mieux • dans leurs recherches, à sa manière 
vu que parmi les a aides » se trouve le touris
te «à la langue trop bien pendue» de Vina-
del-Mar. Il continue son boulot, fonctionnai
re rétribué, comme le font tous ces défen
seurs du «monde libre» mil y a 3000 en
treprises américaines qui exercent leur acti
vité dans ce pays. Nous sommes-là pour pro
téger vos intérêts et ce sont lè vos intérêts* 
s'entendra dire Horman-père. 

La caméra nous restitue cette réalité, 
dam toute son horreur et sa froideur. EL 
par delà l'histoire des Horman. fait réel ayant 
eu un énorme retentissement aux Etats-Unis, 

Costa-Gavras nous montre la répression, les 
milliers de disparitions, la normalisation... 
Normalisation, un mot qui, en polonais, tur
que, tchèque, argentin ou chilien, n'a nul 
besoin de traduction, le staccato des mitrail
leuses ou le rugissement des chars sont lè 
pour aider à la compréhension. Ce n'est plus 
seulement la personne de Charles Horman, 
journaliste américain arrêté et mort sous la 
torture, qui est en jeu. C'est le peuple chi
lien tout entier plongé dans l'horreur de le 
nuit fasciste. 

Yf lMAJCV V 

Yol 
d'Yilmaz Gùney 

Au rythme saccadé des trains qui trêve* 
sent la Turquie, emmenant les prisonniers 
permissionnaires, Yilmaz Gùney nous livre 
une succession d'images-choc sur son pays. 
De ville en ville, ses • permissionnaires » vont, 
essayant dé retrouver leur passé, quelques 
bribes de leur vie d'avant... et aussi un ave 
nirl A travers leurs yeux, leur cceur, leur 
chair... ta Turquie nous apparaît torturée, 
martyrisée, cadenassée par le régime fasciste 
d'Ankara, mais aussi dans le carcan des 

traditions féodales séculaires... Derrière ce 
constat, cette résignation apparente, un 
irrésistible parfum de liberté art lé, pourtant, 
entêtant, obsédant... 

Où il y a oppression, il y a révolte. Las 
hommes subissent le joug du régime; les 
femmes subissent, en plus, le fardeau d'une 
oppression ancestrale qui. par ricochet, pèse 
aussi sur les hommes... surtout sur ceux des 
jeunes générations. Le film de Gùney n'est 
pas un pamphlet rageur contre cet état de 
choses. Il ne montre pas une voie toute tra
cée pour le changer. Mais par touches succes
sives, on voit, on comprend, on ressent... Il 
y a l'omniprésence de l'armée, les contrôles 
incessants. Il y a la femme adultère qui doit 
payer de sa vie pour «laver l'honneur» de 
la famille. C'est bien plus e causant > et rêvé 
lateur que de grandes tirades... 

a Yol» signifie, littéralement, la voie... 
Sous les pas de Seyit et des autres, peu è 
peu. on la discerne aussi impeccablement 
tracée qu'une voie romaine... Et, sous les 
sabots du cheval d'Orner, la liberté chante 
déjà... 

Claude DHALLUIN 
A voir ou ravoir, du même auteur : M La 

Troupeau»... 

AVIS AUX AMATEURS 
La roman policier est un genre aen ora 

pour décrire une réalité tout en distrayant... 
Mais, comme disait je ne sais plus quel sage. 
• il faut séparer le bon grain da l'ivraie». Le 
meilleur est bien souvent noyé dans le pire. 
Alors, quand on tombe sur un bon eutant en 
faire profiter les copains. 

n Qui vous parie de mourir?» deG. Carré 
et D. Cohen est de ce genre-lè. Je ne racon
terai pas l'intrigue, pa serait gâcher le plai
sir des amateurs... mars, sans rien révéler de 
compromettant, je peux préciser que 
raction se situe après le 10 mai 81 Elle a 
comme support le dimat social et politique 
de cette époque —ce qui implique bien des 
choses. De plus, les • héros» sont confron
tés è r extrême-droite qui. les auteurs ont 
réellement beaucoup d'imagination, a des 
liens très très étroits avec le police. Tout ça 
écrit dans un styie rapide et sans fioritures 
inutiles qui n'est pas sans rappeler le roman 
noir américain (le grand), avec en sus un 
brin de gouaille qu'on ne trouve pas souvent 
outre-atlantique. 

I Ed. Gallimard - Séria Noir*) 

PALA IS DES CONGRES (PARIS) 
du 23 septembre au 26 octobre 1982 

LA ROUTE DE LA SOIE 

Féerie en deux actes et huit tableau M présentée par l'ensemble de chanta et 
danses du Gansu (troupe officielle de la République populaire de Chine) 
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S E L C H I M B N 

LENDËPANDANS ! Pour évoquer 
la culture de le 
GuadelcHjpa.de 
la Martinique, 
de la Guyane et 
de le Réunion, 
il aurait fallu 
parler du ciné
ma et de la mu
sique. Avec la 
l i t térature , 
nous avons 
choisi un mo
de d'expression 
que nous pou
vons utiliser ici 
dans le soutien 
que nous ap
portons aux 
peuples de. ces 
pays dans leur 
lutte pour fin-
dépendance. 

L I T T E R A T U R E A N T I L L A I S E , 
G U Y AN A I S E , REUNIONNAISE. . 

De la révolte 
à la prise 

de conscience 

C'est délibérément que l'œuvre 
d'auteurs comme Aimé Césaire. Simone 
SchwartzBart, Edouard Glissant, Jo
seph Zobel... n'est ni présentée, ni ana-
lysée ici. C'est délibérément que les li
gnes qui suivent sont consacrées à des 
romans ou à des poèmes écrits essen
tiellement entre 1968 et aujourd'hui. 

Cette «jeune» littérature, qu'elle 
soit martiniquaise, guadeloupéenne. 
réunionnaise..., possède de toute évi
dence un dénominateur commun : la 
dénonciation du fait colonial, en s'at-
tachant é dépeindre l'oppression quo
tidienne et la révolte qui en découle, à 
des niveaux différents cependant. 
L'engagement politique de chaque au
teur transparaît dans la relation des 
événements, l'analyse des personnage! 
et l'évolution de la prise de conscience 
de ceux-ci. 

L E S ROMANS DE LA R E V O L T E 
Dans un cas, il s'agit de la révolte, è 

son niveau le plus élémentaire et qui 
traduit les déséquilibres nés du colo
nialisme. Révolte qui se manifeste par 
le désir de tuer ou par le meurtre d'un 
colon, par celui d'un contremaître, 
souvent de même «race» que le «ré
volté» mais qui reproduit l'autorité et 
l'image du colonialiste, ou bien encore 
par celui d'un compatriote, épave du 
colonialisme, qui a abusé de c la com
pagne» ou trahit la communauté. Par
mi les ouvrages représentatifs de cette 
démarche l'on peut entre autres citer 
le roman quadeloupéen de Mou toussa 
my « // pleure dans mon pays » ; « Xa
vier, le drame d'un émigré antillais» 
de Tony Delsham ; r Quartier 3 lettres t 
du réunionnais Axel Gauvin. 

LES ROMANS DE L 'ENGAGEMENT 
Le roman martiniquais cTHonoré-

Alfred Seitu i Agodonie-dachine», lui. 
prend fin sur la montée des eaux d'une 
rivière, sur une crue qui emporte toutes 
les impuretés; demain les eaux seront 
calmes et claires... symbole de la révol
te qui gronde et des lendemains qui 
chantent. Prise de conscience d'où naît 
l'engagement, au terme d'un lent che 
minement au cours duquel la misère 
s'est accrue, l'injustice est apparue plus 
flagrante... Engagement qui débouche 
sur la lutte, une lutte plus souvent vain
cue per la répression que victorieuse, 
à l'image de la réalité dans la période 
actuelle. 

Guadeloupéen, Max Jeanne, retrace 
à travers «La chasse au Racoon» les 
événements qui secouèrent son pays en 
1967 et qui aboutirent, l'année suivan
te, au procès de dix-huit militants du 
GONG. Se voulant un réquisitoire con

tre le colonialisme et le reflet d'une 
étape de la lutte du peuple guadelou
péen, le roman de Max Jeanne est aussi 
un exercice de style, l'auteur mêlant 
au fil du récit : poésie, reportage, 
transposition du langage parlé en lan
gage écrit... donnant un rythme certain 
à l'ouvrage mais qui gène la lisibilité, 
non seulement au niveau de la forme 
mais également au niveau politique. 

u Los gens de Bonne-Espérance» de 
la guadeloupéenne Lucie Julia et «Les 
muselés», roman réunionnais. d'Anne 
Cheynet font aboutir le récit à la né
cessaire organisation contre l'oppres
sion et font explicitement référence 
aux partis communistes de ces pays. 
Si nous ne partageons pas la ligne dé
veloppée par ces partis concernant 
l'avenir de leurs pays, force est de re
connaître que ces romans participent 
è la lutte anticolonialiste par la dénon

ciation des conditions de vie imposées 
aux peuples de ces pays. Ils ont le 
mérite d'exister en l'absence, è l'heure 
actuelle, d'une littérature progressiste 
et révolutionnaire. 

Ceux dont l'intervention sur le 
front culturel est liée à la lutte pour 
l'indépendance semblent être plus à 
l'aise dans cette autre forme d'expres
sion littéraire qu'est la poésie : en par
ticulier les Guadeloupéens Sonny Ru-
paire et Luc Rainette et le Martiniquais 
Monchaochi. Il est d'ailleurs significa
tif que ces poètes-militants aient choi
si de s'exprimer principalement, voire 
même uniquement, en créole alors que 
les auteurs cités plus haut écrivent en 
français, n'utilisant le créole que pour 
quelques expressions, noms de choses 
ou coutumes et non en tant que lan-

Robert V A L L O T 
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«Comprendre 
la révolution» 

«La Révolution française sa situe dés lors au caur-même de l'histoire du monde 
contemporain, au carrefour des divers courants sociaux et politiques qui ont par
tagé les nations et les partagent encore. Révolution bourgeoise classique, elle cons
titue par l'abolition sans compromis du la féodalité et du régime seigneurial la 
point de départ de fa société capitaliste et du système libéral représentatif dans 
l'histoire de la France. Révolution paysanne et populaire elle tendit par deux fois 
à dépasser ses limites bourgeoises : en l'an II, tentative qui, malgré l'échec néces
saire, conserva longtemps valeur prophétique d'exemple, et, lors de la Conspira 
tion pour l'Egalité, épisode qui sa situe à l'origine féconde de la pensée et da l'ac
tion nSvo/utionnairas contemporaines Ainsi s'expliquent sans douta ces vains ef
forts pour dénier à la Révolution française, précédent dangereux, sa réalité histo
rique ou sa spécificité sociale et nationale. Mais ainsi s'expliquent aussi ta tressait-
lament qu'a ressenti le monde, et le retentissement de la Révolution française jus
que dans ta conscience des hommes da notre siècle. » | 
C'est en cas mots qu'Albert Soboul, historien et militant communiste, termine 
l'un de ses ouvrages intitulé «Comprendra la révolution». Ce mois de septembre 
82, Albert Soboul vient de disparaître; et il n'est meilleur hommage à son travail 
qui a sérieusement enrichi la connaissance de la Révolution française, que de lire 
et relire ses écrits. 


