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Abonnez-vous à 
«l'Humanité rouge»-hebdo 

1 mois : 1 5 F Soutien : 2 5 F 

3 mois : 4 5 F Soutien : 9 0 F 

6 mois : 9 0 F Soutien : 1 5 0 F 

D E M A N D E D E C O N T A C T 

Prenez contact 
avec le Parti communiste marxiste-léniniste 

N O M . . . . . . . . . 
P r é n o m 
L i e u de t rava i l 
Adresse „ 

C o d e pos t a l 

(A retourner à L'Humanité rouge - BP201 - 75926 
Paris Cedex 19) 

Souscription 

Sortir l'hebdo, c'est une bataille de tous les jours 
Voilé un mois, il e fallu 

suipendre la parution du 
Quotidien du peuple, en rai-
ion de difficultés financières 
qui rendaient sa sortie plus 
aléatoire chaque jour. 

Depuis la parution de la 
première presse marxiste-
léniniste, celle de L'humani
té nouvelle en 1965, les 
contraintes financières ont 
toujours pesé gravement 
dans ta vie du journal. A 
plusieurs reprises dans le 
passé, la sortie de notre an
cienne Humanité rouge heb
domadaire n'a tenu qu'à un 
fil, celui du soutien de ses 
lecteurs, de ses amis, celui 
de l'effort des militants. Ce 
ci. même au temps du quo
tidien qui. pendant cinq an
nées, n 'a pu paraître que par 
la solidarité assidue des ca
marades et des amis du jour
nal et du Parti, que par la 
souscription permanente. 

Durant l'année qui s'est 
écoulée, les charges finan
cières, charges fixes incom
pressibles des salaires et 
charges sociales, coût des 
matériaux (papier et pro
duits divers}, loyers, ont 
pesé plus lourdement en
core dans le budget du 
tournai et le déficit géné
ral s'est aggravé sensible
ment, jusqu'à trente mil
lions en viron. L'effort 
commun des deux partis 
manifesté par la sortie du 
Quotidien du peuple en 
janvier n'a pas pu endi 

guer ce phénomène; les 
conditions financières diffi
ciles de départ ont rendu 
très précaire sa parution, 
suspendue d'un commun ac 
cord avec le PCRml. 

Ces difficultés, bien 
sûr, sont le reflet d'une 
situation politique d'en 
semble, celle qui frappe 
la classe ouvrière dans sa 
vie quotidienne, par les 
coups qu'elle prend, le 
chômage, les bas sa/ai
res, les prix qui montent, 
les attaques contre la Sé
curité sociale, les atteintes 
aux libertés syndicales et 
politiques. La presse com
muniste, qui n'existe que 
pour aider le combat des 
exploités, que pour servir les 
luttes contre GiscardBarre-
Ceyrac au/ourd'hui et con
tre les menaces d'une guerre 
mondiale perpétrée par 
les deux superpuissancesi 

n'échappe pas aux difficul
tés générales. Bile se ressent 
des interrogations, des dou
tes, du découragement, de la 
division, alors qu'elle a pour 
but unique de consolider les 
forces, de contribuer à re
faire l'unité, à mener les 
combats contre la bourgeoi
sie, son £ tat et les deux su
perpuissances. La bataille 
pour l'existence d'une pres
se communiste, au cotur des 
luttes, au service des luttes, 
prend tou/ours la forme 
d'une bataille financière. Pas 
exclusivement, bien sûr; il y 

a aussi les batailles pour son 
amélioration, la qualité de 
ses articles, de sa présenta
tion, pour sa diffusion, sa 
mise au service des travail
leurs, cependant toujours 
liées è la survie financière 
pour une presse qui ne re
çoit pas un sou des trusts 
et des puissances d'argent. 

Aujourd'hui encore. La 
suspension du quotidien a 
permis de stopper le déficit 
et de mettre en otuvre une 
politique progressive d'as
sainissement financier. Il 
nous faut peu è peu éponger 
les dettes, faute de quoi la 
participation è une presse 
quotidienne reste tou/ours 
inenvisageable, faute de 
quoi la sortie de l'hebdo est 
elle même menacée. Une po
litique draconienne d'écono
mie a été mise en place dans 
tous les domaines. Cela ne 
sera pas suffisant; pour te
nir l'hebdo, pour assainir la 
situation financière, il faut 
l'aide financière des lec
teurs du journal, des amis 
du Parti. 

Or, nous avons besoin de 
cet hebdomadaire qui ap
porte soutien et explications 
dans la situation d'aujour-

Total précédent au 10/4/80 

Sousc. au cours vente bim. 
Supplément a réabonnement 

Cellule Pierre Sémard 
Supplément à réabonnement 

CP Commune de Paris 
CP 
CP 
CPR Centre 

CP Colonel Fabien 
Supplément a réabonnement 

d'hui, qui réponde aux in
terrogations et aux doutes, 
qui contribue aux combats 
engagés. Il nous faut cet 
hebdo pour participer è la 
bataille pour ht droit i la 
santé, pour les libertés dé
mocratiques et syndicales, 
contre les dangers de guer
re, en soutien aux peuples 
d'Afghanistan, du Cambod
ge. d'Iran, d'Erythrée. Il 
nous faut cet hebdo pour 
mener la bataille pour l'uni
té, l'unité d'action syndica
le, l'unité des travailleurs 
dans tous leurs combats. 

Voilé pourquoi l'aide fi 
nanciére è l'hebdo est aussi 
une aide politique des plus 
précieuses. Cette aide n'a 
pas cessé et la souscription, 
ces derniers temps, est en
courageante. Poursuivons 
l'effort entrepris; pour fin 
juillet, il nous faut rassem 
bler 10 millions; nous don
nerons dans le prochain heb 
do des éléments précis de 
nos comptes qui nécessitent 
cette somme. 

m m 
m 
m 
-y..'-'-'. 

m 
m 

Nouveau total au 2/5/80 

L e Sec ré ta r i a t 
d u C o m i t é c en t r a l 

d u P C M L 

84 263 F 

Montpellier 22 F 
Bagneux 4 F 
Dreux 3 F 
Bordeaux 1 100 F 
Rennes 3 F 
Grenoble 6 F 
Rem a lard 5 F 
Paris 5 F 
Maure pas 6 F 
Paris 720 F 
Provence 1670 F 
La Source 602 F 

504 F 
Paris 1 130 F 
Bordeaux 300 F 
Vitrolles 55 F 
Grenoble 40 F 
Lyon 100 F 
Roscoff 45 F 
Lussan 5 F 
Gard 110F 
Rennes 55 F 
Lyon 735 F 
Nantes 45 F 
Lil le 6 F 
Epinay/Seine 6 0 F 
La Courneuve 10F 

91 609 F 

v.w. 
•m 
Mi 

m 
m 
M-

Ceux qui n'ont 
rien appris... 

L e 10 m a i 1 9 4 0 . i l y a 4 0 ans, 
l ' a rmée h i t l é r i enne l ança i t 
s o n o f f ens i ve c on t r e le te r r i 
t o i r e f rança i s . C ' é t a i t le f ru i t 

d ' années de recu l s , de c o n c i l i a t i o n , 
d ' a b a n d o n s fuce a u x a m b i t i o n s naz ies. 
L ' e sp r i t q u i . à M u n i c h , f i t accep te r 
l ' o c c u p a t i o n de la T c h é c o s l o v a q u i e 
par H i t l e r , a l la i t c o n d u i r e , e n j u i n 
1 9 4 0 . à la c a p i t u l a t i o n pu i s à la c o l l a 
b o r a t i o n avec l ' o c cupan t . L ' o f f en s i v e 
naz ie fut l ' u l t ime c o u p de f o r ce succé
dan t à de n o m b r e u x autres d o n t le 
succès encouragea H i t l e r a a l ler cha 
que f o i s p l u s l o i n . M u n i c h fu t a c c ep t é 
au n o m de la dé fense de la p a i x . C e u x 
q u i d énonça i en t la c a p i t u l a t i o n é ta i en t 
bapt i sés f au t eu r s de guerre . M a i s q u i 
dé f enda i t r ée l l emen t la p a i x ? C e u x 
q u i , en cédan t a H i t l e r , l u i d i r e n t e n 
fa i t : va p l u s l o i n ? O u c e u x q u i v ou 
la ient fa i re f r on t et s ' oppose r a i n s i au 
r e n f o r c e m e n t des f o r c e s h i t l é r i e nne s ? 
L a l o g i que d u « m o i n d r e ma l» abou t i t 
à la gue r r e m o n d i a l e , à l ' o c c u p a t i o n 
de la F r a n c e , aux m i l l i o n s de m o r t s , 
v i c t imes d u n a i i s i n e . 

Ma is , r e venons à nos j o u r s . 

A K a b o u l . 6 5 éco l i e r s et é t u 
d i a n t s on t été tués ces der
n ie rs j o u r s par les t r o u p e s 
d ' o c c u p a t i o n s ov i é t i que s e t 

l eu r s co l l abos . Ils p ro te s t a i en t c o n t r e 
l ' o c c u p a t i o n de leur pays . 

Pendan t ce t emps , le 1er m a i , a 
M o s c o u . l ' ambassadeur de F r a n c e est 
u n des rares d i p l o m a t e s à a vo i r assisté 
a u dé f i l é o f f i c i e l . 1er ma i , à Par i s , u n 
r a s s emb l emen t p a c i f i q u e devan t l ' am
bassade d ' U R S S est i n t e rd i t et d i spe r 
sé par la p o l i c e . E t Candis q ue l ' U R S S 
sème la m o r t e n A f g h a n i s t a n , les p a y s 
eu r opéen s on t d é c i d é d e l u i l i v re r des 
t onnes de beu r re à un p r i x e n dessous 
d u cours . Le g o u v e r n e m e n t f r ança i s , 
face a l ' i nvas i on de l ' A f g h a n i s t a n , a 
cho i s i la vo ie de la c o n c i l i a t i o n et d u 
d i a l ogue avec les agresseurs. C e s der 
n ie rs fa i ts son t d a n s la l i gnée d u refus 
du b o y c o t t des j e u x de M o s c o u et des 
s an c t i on s é c o n o m i q u e s c o n t r e l ' U R S S . 
Une te l le p o l i t i q u e c o n d u i t à la guer
re. B re jnev sait m a i n t e n a n t q u ' i l peu t 
a l ler p l u s l o i n e n c o r e . U a p u j uge r la 
rés i s tance de c e u x q u i gouve rnen t la 
F r ance . D e la T c h é c o s l o v a q u i e e n 
1 9 6 8 à l ' E r y t h r é e , e n passant p a r le 
C a m b o d g e , i l a p u vo i r q ue l ' audace 
agress ive paya i t . 

A u cœur de la l o g i q ue c ap i t u l a n t e 
de ceux q u i gouve rnen t la F r a n c e , i l 
y a la r e che r che d u p r o f i t . N 'espèren t -
i ls pas réal iser de g ros p r o f i t s avec 
l ' immense ma r ché de l ' U R S S ? Ne 
che r chen t - i l s pas à p r o f i t e r d e la dé
g r ada t i o n des r a ppo r t s s ov i é t o - amé r i -
ca i n s p o u r r en f o r ce r l eu r p ré sence 
é c o n o m i q u e e n U R S S ? 

D e p u i s 1 940 , la bou rgeo i s i e f r ança i 
se n 'a r i en appr i s . C o m m e n t le pou r 
ra i t -e l l e d ' a i l l eu r s , e l le q u i . a u j o u r d ' h u i 
c o m m e h ie r , n 'agi t q ue s e l on ta l og i 
que de ses in té rê t s e x p l o i t e u r s . 

P ie r re B U R N A N D 
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L'EVENEMENT 

, 1 , vivlo"! , , é o r 

«La Sécurité sociale ne peut 
pas être le seul secteur de la vie 
nationale à échapper aux con
traintes de la crise. Pour la Sécu
rité sociale, il y a aussi un avant 
et un après 1973» (p. 5). Dans 
l'esprit du projet de loi Berger, 
l'après 73 signifie faire payer la 
crise aux travailleurs et amputer 
un peu plus U'in- revenus. 

Le docteur Berger explique 
qu'à l'époque de «la guerre éco
nomique mondiale», i l faut refai
re l'union sacrée pour renforcer 
«la compétitivité des entrepri
ses». Or, (p. 14) «les charges so-
ciaJes représentent maintenant 
pour les entrepreneurs une mu
raille de ( bine qui paralyse tou
tes leurs initiatives». Il faut donc 
que les ouvners se préparent à 

"partager les sacrifices autant 
que les bénéfices». Pour cela, 
rien de mieux que d'amputer un 
peu plus le revenu des travail
leurs en augmentant (plus 2,25% 
en 79) la part des cotisations sa
lariales et en renforçant le mie 
répressif de la Sécurité sociale 
Dans le but d'alléger les charges 
patronales : «Le déficit dépas
sant le seuil de progression de la 
part patronale de cotisation des 
entreprises sera financé par une 
augmentation de la part salaria
le». Le docteur Berger se garde 
bien de dire que depuis 67 la co
tisation de l'employeur dans le 
régime maladie a augmenté de 
S'y i ln i s que lii cotisation prèle 
vée sur les assurés a augmenté de 
57%. Par ailleurs, les dettes pa
tronales à b Sécurité sociale 
s'élèvent à l^ milliards de francs 
de cotisation. 

«Responsabi l i ser 
Notre Berger répète inlassa

blement qu' i l faut responsabili 
ser les assurés, informer le public 
afin de le persuader que si on lu i 
impose des sacrifices, c'est pour 
en finir avec un gaspillage intolé
rable en période de crise, afin de 
maintenir le consensus autour de 
cette question. "L'accroissement 
de la participation des assurés». 
eue se fera à tous les niveaux. 

U s viljru-s <l«mi le*, dépenses de 
santé dépasseront certains objec
tifs verront leurs cotisations aug

menter en proportion (p. 17). 
Au nom de b «lutte contre 

les grands fléaux sociaux- et le* 
•<anges exterminateurs de la po
pulation française-, berger, dé
puté RPR. préconise la levée de 
nouveaux impots sanctionnant 
ceux qui prennent des risques 
excessifs : tabac, alcool, ski. mo
to, malus sur les assurances-voi
lures Dans le but de diversifier 
le financement. il est prévu de 
faire appel à une cotisation sur 
la T V A , mais à quel niveau, cela 
n'est pas précisé. 

«La ma î t r i se d e l 'hospital isat ion ...» 
Pour supprimer encore plus 

de lits et fermer encore plus de 
services, une carte sanitaire va 
être établie. Le texte de loi parle 
d'hospitalisation à domici le, 
mais comment cela peut-il être 
conciliable avec la compression 
des effectifs? 

On ne parle plus de crédits 
pour les hôpitaux, nuis d'alloca 
(ion budgétaire globale fixée une 
fois pour toutes et de façon irré-
vocablr. Des «observatoires ré

gionaux de la santé» vont être 
mis en place pour veiller à la 
«gestion économique» des éta
blissements hospitaliers L'assuré 
hospitalisé devrait payer «un for
fait journalier». Sous la respon
sabilité de l'Ordre des médecins, 
connu pour ses positions rétro
grades, va être mis en puce un 
système a"«évaluation médicale 
et économique des soins». Va-t
on proscrire les soins coûteux à 
ceux qui ne peuvent pas payer? 

Renforcement du contrôle médical 
Le rôle répressif de b Sécuri

té sociale vis-à-vis des assurés en 
arrêt maladie va se voir renforcé. 
«Le contrôle médical du régime 
général de la Sécurité sociale 
constitue un service national or
ganisé et dirigé par la Caisse na
tionale de l'assurance-maiadie-
|p. 55). Le débi de 4K h est ren 
du plus impératif, les heures 
d 'autor iut ion de sortie sont ré
duites afin de permettre un con
trôle systématique. Des méde
cins-conseils dont le nombre 
sera indexé sur celui des assu
rés - effectueront ce contrôle 
Ib seront eux-mêmes dirigés par 
un inspecteur régional. Une fiche 
pour chaque médecin, un carnet 
de soins pour chaque assuré. 
Alors que chaque médecin voit 
déjà ses prestations enregistrées 
sur fiche informatique, le malade 
va désormais disposer d'un car 
net de soins sur lequel seront ins 
crits les actes médicaux subis. Ce 

carnet pcrmel lrat- i l d'augmen
ter les cotisations des «irrespon
sables»?^. 55, art. 22). 

Le projet de loi Berger rend 
systématiques les mesures prises 
par le pouvoir dans le but d'am
puter le revenu des travailleurs 
par le biais de la Sécurité sociale. 
Ce projet odieux vise tout sim
plement à décharger les patrons 
de leur participation à la couver
ture sociale des travailleurs. Sous 
le faux prétexte de gaspillage, il 
préconise ni plus ni moins 
qu'une nouvelle diminution du 
salaire Par le biais de b Sécurité 
sociale, le projet Berger vise à 
renforcer b chasse à l'absentéis
me et aux airéu-mabdie. Dans le 
même temps, il mettra un coup 
d'arrêt aux possibilités d'accès 
aux soins. Il instaure un véritable 
impôt sur la santé. 

L é o n C L A D E L 

«Des enfants gâtés imprévoyants» d i t le 
m i n i s t r e de la santé B a r r o t . en pa r l an t des assurés s o c i a u x . 

«Des irresponsables» su renché r i t le d o c t e u r Berger . C e de rn i e r 
v i en t de p ropose r u n pro je t de l o i sur la santé q u i sera d i s cu té f u i m a i à 

l ' A s s emb l ée na t i ona l e . Pro je t de l o i d on t le souc i a voué est c e l u i d e la santé des 
trusts. R édu i r e les charges soc ia les pa t rona l e s et pressurer e n co r e p l u s les t rava i l leurs , te l est 
l 'axe de ce p ro je t q u i ne fa i t q ue sys témat i se r les a t t aque s d u p o u v o i r c o n t r e le d r o i t d e s tra
va i l l eu r s à se so igner et c o n t r e l eu r revenu . A u t a n t q ue le t i cke t m o d é r a t e u r , ce t te l o i d o i t 
être la c ib le de b m o b i l i s a t i o n d u 13 m a i . 
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A S S E M B L É E N A T I O N A L E 

P R O P O S I T I O N D E L O I 

H 

PAR MM . | Ï M ^ ? ! J ? . 5 \ g ^ 
Le s cha rges soc i a l e s r ep r é sen t en t m a i n t e n a n t p o u r le» e n t o p r e - : ^ r & ï > ! & 

a u n e m u r a i l l e d e C h i n e q u i p a r a l y s e tou tes l e u r s î n i l i a t i \ e a . ; / ; ' • . 

les pouvoirs répressifs «bo 
s aux conseils d'admi- jQgj 

di r igeants j te^ c o n c u r r e m m e n t a u x ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ « - ^ f f i i 

m e t t r e d ' e x e r c e r ce c on t r ô l e . 

Û — n d ^ r î l " * t o r i " « « i « . d e s o r t i e , a c c o r d ée s a u x assurés 
^ p e n d a n t les h eu r e s de v i s i t e é v e n t u e l l e de l ' agent e n auê t 

ca i s se , son t l im iN t * . *. , I n . j , l r ^ Z « • 8 enquête 
une^du r ee s u f f i s a m m e n t c ou r t e p o u r l u i per - Ç ^ H ^ 

• v.^"^*-";irfi>>^l?i>SIfrrVgiiïW'SfÏÏ?I*** F r a n ç a i s d o i v en t savo i r que , de toute ,jt-> 
f a ç o n , s i le dé f i c i t n'est pas p r i s e n c ha r ge p a r les c o t i s a t i o n s , i l 

v j j § le s e r a p a r I . m p ô t . ^ S ^ 

1 >ecia ration du 
Bu r eau politique 

de P CMUSmal 80) 

L e 13 m a i , C G T , C F D T et F E N appe l l en t à une 
g rande j o u r n ée na t i ona l e d ' a c t i o n , en pa r t i c u l i e r c o n 
t re la p r o p o s i t i o n de l o i Berger , d i s cu tée f i n m a i a u 
Pa r l emen t . C e t t e p r o p o s i t i o n p r évo i t n o t a m m e n t : 
- l ' a c c ro i s sement des charges des assurés s o c i a u x au 

d é t r i m e n t de l eu r p o u v o i r d ' a cha t 
- l a r é d u c t i o n des m o y e n s en ma t i è r e d ' hosp i t a l i s a 

t i o n ( supp res s i on de l i t s , r é d u c t i o n d ' e f f e c t i f s , etc . ) 
- l ' i n s t au r a t i on d ' u n e c ouve r t u r e soc i a l e m i n i m a l e et 

l ' i n d i v i d ua l i s a t i o n des r i sques . 
Ces mesures f o n t pa r t i e d e l ' a t t aque généra le d u 

p a t r ona t et d u p o u v o i r sur la S é c u r i t é soc ia le et l e 
d r o i t à la santé avec : 
- le t i c ke t modé r a t e u r d ' o r d r e p u b l i c laissant à l a 

charge des t rava i l l eu r s une part i m p o r t a n t e des dé
penses soc ia les 

- l ' i n s t au r a t i on d ' u n e médec i n e de riches et d ' u n e 
médec i n e de pauvres , n o t a m m e n t p a r l ' a pp l i c a t i o n 
d ' u n e nouve l l e c o n v e n t i o n méd i c a l e . 

C e t t e j o u r n ée n a t i o n a l e d ' a c t i o n d o i t c o n t r i b u e r 
à me t t r e en échec ce p ro je t de l o i Be rge r . P o u r ce fa i 
re , i l f au t assurer l a p a r t i c i p a t i o n mass ive des t rava i l 
leurs * c e t t e j o u r n ée d ' a c t i o n . C 'es t p o u r q u o i le P a r t i 
c o m m u n i s t e ma rx i s t e - l én i n i s t e appe l l e les t r ava i l l eu r s 
à pa r t i c i p e r A la grève de 2 4 heures déc i cée d é j à par 
p l u s i eu r s f édé ra t i on s et s t r u c tu re s C G T et C F D T et à 
ê t re p résen ts dans les man i f e s t a t i on s q u i se ront orga
nisées p o u r ex i ge r : 

L E R E J E T D E L A L O I B E R G E R 
L ' A B R O G A T I O N D U T I C K E T M O D E R A T E U R 

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

GRENOBLE : LA LUTTE DES ETUDIANTS, 
JAMAIS VU DEPUIS MAI 68 

Tout a démarré à l'occa
sion d'un examen de fran
çais (première application 
du récent décret olmbert») 
auquel étaient convoqués de 
façon tout à fait arbitraire 
218 étudiants étrangers 
(c'était la première mesure 
qu i les frappait collective-
ment). 

48 étudiants (surtout 
étrangers) eniament alors 
une grève de la faim le 20 
mars, avec le soutien de 
nombreux directeurs d'en
seignement. 

Le lundi 24 
mars, jour de l'examen, dès 
8 heures du matin, un ras
semblement de 200 person
nes se tient devant la salle 
d'examen, avec le soutien 
des syndicats SGEN -CFDT 
et SNESup. 

Ce n'est pas to-
lêrable pour notre recteur 
de choc (neveu de R. Bar
re!), alors les C R S intervien
nent en grande tenue (cas
ques, boucliers... népotisme 
oblige!) et chargent aussi 
violemment que bêtement, 
jusqu'au campus universitai
re (p l u sd ' l km). 

Ça renforce le succès du 
boycott (15 étudiants ont 
composé sur 218), mais sur
tout, dès le matin, les cours 
s'arrêtent un peu partout et, 
l'après-midi, une première 
assemblée générale réunit 
près de 3 000 étudiants qui 
votent la grève en exigeant 
la libre inscription des étu
diants étrangers et l'abroga
tion des circulaires «Bon
net» et almbert». 

Le lendemain, la grève 
s'étend et dès le mercredi 26 
mars, une manifestation en 
ville, soutenue par un dé
brayage des syndicatsensei-
gnants rassemble plus de 
10000 étudiants. 

Sous l ' impulsion notam
ment des étudiants étrangers 
plus politisés et plus expéri
mentés, les pseudo-syndicats 
étudiants UNEF-Renouveau 
(PCF) et UNEF-trotskyste 
sont balayés dans un mouve
ment qui se structure rapi
dement avec une courte grè
ve de 150 délégués français 
et étrangers, et de nombreu
ses commissions qu i s'instal
lent méthodiquement dans 
le bâtiment administratif de 
Sciences dont l 'occupation 
est décidée en assemblée gé
nérale. 

Le mardi 1er avril, le 
SGEN appelle les ensei
gnants d 3 jours de grève et 
le soir une nouvelle manifes
tation étudiante se termine 
par un sit-in devant le recto
rat. Une délégation obtient 
des assurances pour ceux 
qui ont boycotté l'examen 
(pas de sanction, nombreu
ses dispenses, etc.. mais rien 
sur le fond et les décrets). 
Sur ce premier recul, la grè
ve de la faim est suspendue. 

Le jeudi 3 avril, à l'appel 
commun du comité de grève 
étudiant et des 3 UD CGT , 
C F D T et F E N , une grande 
manifestation en ville ras
semble au coude à coude 
plus de 6 000 personnes, tra
vailleurs et étudiants, pour 
dénonce? ensemble la loi an
ti-immigrés Bonnet-Stoléru. 

Avec les vacances de Pâ
ques qu i commencent alors, 
certains espèrent bien que 
tout va orentrer dans l'or
dre», notamment les auto
rités universitaires qu i de
puis plusieurs jours cher 
chent à casser le mouve
ment en «montant» le per
sonnel contre les étudiants 
qu i occupent le bâtiment 
administratif. 

Pendant les vacances, le 9 
avril, à 4 heures du matin, 
les CRS interviennent sur le 
campus en compagnie du 
président de Sciences et em

barquent les étudiants qui 
occupent pacifiquement le 
bâtiment administratif (119 
au total/ en majorité étran
gers qu i seront gardés à vue 
quelques heures et surtout 
fichés après les insultes ra
cistes d'usage). 

Mais la mobil isation se 
maintient et dès la rentrée, 
le 22 avril, la grève est revo
tée dans la plupart des cours 
et les étudiants décident de 
réoccuper le bâtiment de 
Sciences dans lequel le prési
dent a installé un vigile avec 
un chien policier. C'est alors 
que le vigile s'affole et en 
s'enfuyant renverse 4 étu
diants en fonçant en voiture 
dans la foule. Dans la nuit, 
nouvelle intervention des 
CRS avec plus de 80 étu
diants arrêtés et fichés. 

La tension monte sur le 
campus. Le 25 avril, après 
une manifestation, un im
portant escadron de C R S 
pénètre sur le campus avec 
force tirs de grenade lacry
mogène et s'affronte à 
2 000 étudiants jusque dans 

une résidence universitaire. 
Les présidents d'univer

sité, entourés des ensei
gnants les plus réactionnai
res menacent de ne pas déli
vrer de diplôme si la grève 
continue tandis que -quel
ques groupes d'extrême-
droite essayent de consti
tuer des «comités pour la re
prise des cours». 

De nombreux étudiants 
sont inquiets et' ne voient 
pas d'issue victorieuse con
tre les décrets sans une mo
bilisation nationale qu i ne 
vient guère. 

Le 1er mai voit une im
portante participation étu
diante dans la manifestation 
entre les 2 cortèges C G T et 
C F D T et, dès le lendemain, 
nouvelle provocation : un 
attentat incendiaire commis 
dans le bâtiment de Scien
ces alors qu ' i l était fermé, 
que le comité de grève dé
nonce comme une provoca
tion criminelle montée pour 
discréditer le mouvement 
étudiant. 

ETUDIANTS ETRANGERS : 
LA POLITIQUE DE 

L'IMPERIALISME FRANÇAIS 
La circulaire Bonnet (dé

cembre 77) annonce claire
ment la couleur : dans le ca
dre de la «normalisation gé
nérale de l'immigration 
étrangère décidée par le gou
vernement... ». i l faut «abou
tir à une diminution du 
nombre des étudiants étran
gers» et «améliorer la qua
lité du recrutements. 

C'est une question im
portante. Il y a 110000 étu
diants étrangers en France 
(9% des étudiants de Fran
ce). 

En fait le projet est clair : 
n'admettre en France que 
des étudiants étrangers bien 
sélectionnés sur le plan so
cial et polit ique, en accord 
avec les gouvernements 
étrangers concernés (seule
ment ceux du Tiers Monde) 
dans le cadre des intérêts de 
l'impérialisme français. 

L'université ne formera 
pas des jeunes étrangers 
pour aider au développe
ment de leur pays (elle n'en 
est d'ailleurs guère capable 
dans sa conception actuel
le). Elle formera seulement 
une élite bourgeoise, aussi 
bien sur le plan technique 

NICE : L E S 6 0 JOURS DES S.T.A.P.S. 
Depuis le 3 mars, les 300 étudiants, professeurs et vacataires de la section des Scien

ces et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) occupent le siège des lo
caux administratifs de l'Université de Nice. Ils s'opposent au projet de l iquidat ion de leur 
section. La solidarité est importante autour de leur lutte. Les autres facultés sont en grève 
par solidarité. Le 20 mars, une manifestation de 10000 personnes a eu l ieu. Les S T A P S 
luttent également pour l'abrogation des décrets anti-immigrés. Les 8 et 9 mai , une coordi
nation nationale étudiante a lieu à Nice. 

qu'idéologique, pour servir 
de pont au maintien des in
térêts des impérialistes fran
çais. 

Pour cela, la circulaire 
prévoit un contrôle très 
strict des inscriptions au ni
veau des ambassades avec 
«consultation du fichier 
d'opposition» et obligation 
d 'un dépôt bancaire en 
France d 'un mil l ion ancien 
pour garantir les ressources 
de l'étudiant. 

On éliminera ainsi les 
«opposants» et les moins 
fortunés. 

Le décret Imbert (dé
cembre 79) renforce encore 
ces mesures en interdisant 
aux universités d'inscrire les 
étudiants étrangers (concer
nés). C'est désormais une 
commission nationale qu i en 
décidera de façon tout à fait 
arbitraire et décidera de 
l'université où ira l'étudiant. 
(C'est ainsi que cette com
mission a fait organiser elle-
même des examens de fran
çais sans indiquer ni le ni
veau demandé, ni le mode 
de correction...). 

Curieusement, en plein 
mouvement étudiant, tous 
les enseignants des universi
tés grenobloises ont reçu 
«sous p l i confidentiel» une 
lettre du Service d' informa
t ion du premier ministre, 
annonçant soudain que la 
circulaire Bonnet était «.ca
duque» (sic!) et remplacée 
par une «8onnet-bis» du 
2 /4 /80 introuvable. Alors, 
grande victoire? 

Tout compte fait, n o n ! 
La nouvelle circulaire (en
fin trouvée! est identique 
à la précédente ô quelques 
modif ications près, qu i sont 
d'ailleurs bien significatives. 

Le préambule raciste dé
jà mentionné {«normalisa
tion générale de l'immigra
tion...u, «aboutir à une di
minution du nombre 
d'étrangers...») est tout bon
nement supprimé du nou
veau texte. Quant à l'ex
pression «consultation du 
fichier d'opposition*, elle 
est remplacée par «vérifiée 
thnshabituelles» (Il 
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IQ f mai. Pierre Perret venait de 
chanter Lily sur le podium 
cédétiste de la place de la 
Bastille. Fatigué d'avoir bat

tu la semelle depuis le matin à suivre 
des rassemblements et des cortèges qu i 
se croisaient sans se rencontrer, je 
m'installe à une terrasse de bistrot. Un 
que je connais bien. Surprise quand je 
réceptionne mon demi : i l est facturé 
au double de l'habitude. «Tarif de fê
te», m'explique le garçon- J'apprends 
maintenant que Monory a décidé la li
bération des prix des cafés-restaurants. 
En somme, ça risque d'être tous les 
jours la féte... 

A vez-vous vu vendredi sur la 
3e chaîne le reportage de 
Bertolino sur l'Afghanistan ? 
Peut-être parce qu'avec 

«Frénésie tzigane» dans «Au théâtre 
ce soir» le choix était vite fait. Dans ce 
reportage (passionnant comme celui 
qui le suivait) i l y a une chose qui m'a 
particulièrement intéressé : c'est fa sé
quence sur les hélicoptères soviétiques. 
Pas seulement pour mesurer leurs per
formances comparées à celles des 
Sikorsky de l 'US Navy. mais surtout 
parce que je me suis brusquement sou
venu d'avoir vu les mêmes une semaine 

auparavant sur un autre canal de ma 
télé. 

Un journal de T F I en direct de 
Moscou présentait des extraits de ban
des d'actualité soviétiques. 

Les voir m'avait convaincu d u rôle 
civilisateur des hélicoptères soviétiques 
en Afghanistan. Telles populations 
montagnardes ne devaient leur ravitail
lement qu 'à ces industrieux frelons. 
E n fait de vivres, j ' a i compris vendredi 
qu' i l s'agissait de mitraille et de na-

T ombé lundi sur le dernier 
morceau de bravoure du dé
nommé Favilla, éditorialiste 
d u quotidien patronal «Les 

Echos» (soit dit en passant, c'est un 
drôle ce Favil la. Il y a peu, i l dénon
çait avec le plus grand sérieux Picsou 
magazine comme spécimen de littéra
ture subversive. Mot i f : détruit l'image 
de marque de l'esprit d'entreprise !). 

Aujourd 'hui . Fa villa a été payé 
pour débusquer les paresseux. 

Il a cherché et il a vu «tes Français 
profiter de la moindre fête pour creu-

A bâtons rompus 
par Pierre Marceau 

palm, les hélicoptères marqués CCCP 
n'étaient pas là tant pour dominer une 
géographie tourmentée que pour sou
mettre un peuple insurgé. 

Bref, la télé soviétique m'avait 
abusé. 

J 'en étais là des réflexions sur ma 
naïveté lorsqu'un doute profond me 
saisit. 

Et si la télévision française utilisait 
le mime art du mensonge pour nous 
parler d'événements qu i concernent 
de près le pouvoir giscardien? 

ser dam leur temps de travail des trous 
béants, discuter gravement de la meil
leure manière d'augmenter le nombre 
de kurs jours de vacances annuelles, 
perdre chacun en moyenne vingt et un 
jours de travail par an en absences di
verses; bref, se donner toutes les chan
ces d'en faire de moins en moins. 

«Comportement à tout le moins 
étrange pour un peuple qui se prétend 
évolué.» 

Etrange? Le mot est faible. C'est 
scandaleux qu ' i l faut dire : «vingt et 

un four d'absences diverses», le voi là 
, l'ennemi : l'absentéisme. 

Pour ceux qu i penseraient que seule 
la vertu motive les indignations de Mr 
Favi l la, je rappelle pour mémoire que 
les experts en profit capitaliste éva
luent à près de 20% des coûts de pro
duct ion le poids de ce qu'i ls appellent 
les «coûts cacnés» au premier plan des
quels ils placent l'absentéisme. 

11 y a des jours où Favilla ferait 
mieux de pratiquer l'absentéisme de La 
plume. 

P ost-script um. 
Vous ne trouverez pas d'ar
ticle commentant les derniè
res études de l ' INSEE dans 

ce numéro de ITicbdo. Ce n'est pas 
qu'on soit fâché avec les chiffres, c'est 
simplement la faute à Barre. Depuis 
que les hommes de la statistique off i 
cielle se sont mis à publier des notes 
de conjoncture rendant compte de la 
baisse de pouvoir d'achat des travail
leurs, i l parait que celui qu i sévit à Ma
tignon a décidé de «se les faire». 

E n attendant l'édition d'avri l d'Etu
des et statistiques, coupable de prévi
sions économiques pessimistes, a été 
bloquée par la censure vigilante de 
Barre. 

Force reste à la l o i . 
La sinistrose ne passera pas ! 
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En mars dernier, dans Vile, un grand nombre de mai
ries étaient occupées pour exiger la libération de tous 
les prisonniers politiques corses. 

PROCES DES CORSES, 
LES DES SONT PIPÉS 

Le procès de sept nationalistes corses devant la 
Cour de sûreté de l'Etat à Paris a commencé le 29 
avril par un coup de théâtre. En effet, un des deux 
«absents», recherché par la police depuis un un, 
Gérard de Mari, s'est présenté à la grande salle de la 
cour d'assise dès le début de la première audience. 
Les avocats de la défense ont alors demandé le report 
du procès d'au moins six jours, délai nécessaire pour 
que l'instruction puisse se faire normalement. La 
Cour, toujours aussi hautaine et dédaigneuse, n'a rien 
voulu savoir. 

Ensuite, la défense s'est efforcée de démontrer à la 
fois la nullité des poursuites en regard du droit inter
national et l'incohérence d'une Cour de sûreté de 
l'Etat qu i tout au long de cette affaire n'a pas respec
té ses propres règles. 

Le président de la Cour et l'avocat général qu i 
s'était tant distingué par sa hargne l'an dernier et son 
refus systématique de prendre en compte les argu
ments avancés, n'ont pas changé! 11 faut croire que le 
réquisitoire et les peines demandées seront également 
du même tonneau. Les dés sont pipés dés le départ : 
ceux qu i ne se soumettent pas servilement seront du
rement frappés; c'est ce qu' i l faut comprendre des 
discours récents de Giscard et de Peyrefïtte. 

Et pourtant, tant les accusés que les avocats de la 
défense ne manquent pas d'arguments. Maître Martini 
a imposé à la Cour la lecture des principales résolu
tions de TONU sur le «noyau indestructible de la di
gnité humaine» qu'est le principe du droit des peuples 
à disposer d'eux-mêmes, principe nié par l'Etat fran
çais. «Si vous passez outre à ces décisions internatio
nales, la responsabilité française risque d'être mondia
lement mise en cause» ont précisé les avocats. 

D'autres motifs sur la nullité des poursuites ont été 
avancés, tels la garde à vue prolongée au-delà des l i
mites légales (qui sont déjà les plus longues de l'Euro
pe de l'ouest !), le non respect dans l'enquête prélimi
naire, l'absence d'ordre écrit du Garde des Sceaux 
dans la mise en mouvement de l'action publique, le 
non respect de l'article 105 du code pénal, la chambre 
de contrôle de l'instruction présidée par Pierre Agui-
ton qu i exerce en même temps - alors que c'est in
compatible - un mandat de conseiller général et était 
candidat giscardien aux législatives de 1978. 

Mais, comme on l'a vu en 1979, c'est la raison de 
l ' Eu t oppresseur et exploiteur qui prime sur ta jus
tice. 

L'ANGE GARDIEN VALERY V E I L L E 
Les élections en 1980. 

Non? Plus qu'une année 
pour rassembler une ma
jorité de suffrages. 
C étaient vraisemblable
ment les idées qu i trot
taient dans la tête de 
Giscard lors de son 
speech télévisé du lundi 
5 mai. 

Son discours s'articu
lait sur trois volets : 
Giscard favorise le con
sensus, Giscard est un 
homme responsable et 
prévoyant, par consé
quent, nous devons lu i 
renouveler notre confian
ce en 1981. 

L'homme du consensus. 
Par Giraudet interposé, il se 
préoccupe de l'extension 
des congés payés, de la péni 
bitité du travail manuel, il 
espère grâce au truchament 
du dialogue imposer un nou
vel aménagement du travail 
conçu pour augmenter la 
productivité de l'industrie 
française. Et si cet argument 

ne nous convainc pas que 
Giscard est par excellence 
l'homme du dialogue, qu'à 
cela ne tienne, on prend un 
autre exemple, les accords 
salariaux signés entre les 
pouvoirs publics d'une part 
et d'autre part la F EN et 
FO . 

L'homme responsable et 
prévoyant n'ignoro pas que 
les agriculteurs connaissent 
une situation pénible, il 
n'ignore pas que les deux 
hausses — en 79 — des coti
sations à l'assurance maladie 
sont un énorme poids pour 
les travailleurs. «Ce point 
supplémentaire est insup
portable pour les travail
leurs)!. 

Ce n'est pas à Giscard 
que vous apprendrez que la 
crise n'est pas temporaire, 
que les jeunes ont des diffi
cultés à s'insérer dans la vie 
active, mais, que voulez-
vous, nous sommes tous 
dans la même galère I 

Giscard a pour le mo
ment résorbé une partie des 

causes internes de l'inflation 
— en réduisant le coût de la 
masse salariale - il est par
venu à faire progresser de
puis 73 la production fran
çaise de 18%, tant pis sil n'y 
a pas encore II) de répercus
sions bénéfiques sur le ni
veau de vie des Français. De 
même pour les jeunes, il y a 
eu une sorte de boom démo
graphique avant 65 - ceux-
là qui, justement, rentrent 
sur le marché du travail — 
c'est un fait, presque une fa
talité, on n'y peut pas grand 
chose. 

Le sort s'acharne sur 
nous, sur notre France, mais 
Giscard veille à ce que nous 
n'en souffrions pas trop, 
aussi promet-il que le pou
voir d'achat des agriculteurs 
restera stable en 80, et peut-
être bien que 81 verra la 
suppression d'un point sup
plémentaire à la Sécurité so
ciale, décidé en 79. 

Restons confiants, et... 
votez pour moi ! 

N a t h a l i e V I L L O T I E R S 

200 A 
VTTROLLES 
A Vitrolles, le 1er mai 

comme ailleurs, il n'y a pas 
au d'accord CGT-CFDT. Ce
pendant, dans le Quartier 
des Pins, au mil ieu des 
HLM , il s'est passé quelque 
chose, un 1er mai pas com
me les autres : une journée 
de l'unité entre travailleurs 
français et immigrés, un vrai 
1er mai quoi I La journée in
ternationale des travailleurs ! 

C'était le 1er mai organi
sé par la cellule de Vitrolles 
du Parti, une rencontre fran
çais-immigrés â laquelle ont 
participé 200 personnes en
viron, du quartier pour la 
plupart. 

La journée ayant com
mencé par un match amical 
de foot, s'était poursuivie 
par des chants, des danses, 
de la musique, des débats, 
elle s'est terminée, dans une 
salle comble, par la projec
tion du très beau fi lm algé
rien «Le vent des Aurès». 
Une ambiance tour à tour 
gaie, sérieuse, émue et tou
jours fraternelle a régné tout 
au long de la journée. 

13 MAI : 
LA DIVISION SURMONTEE 

Lundi 5 mal, CGT . C F D T 
et F E N annonçaient à la 
presse leur décision de me
ner ensemble la lutte contre 
la loi Berger sur la Sécurité 
sociale le 13 mai. C'est une 
première déclaration com
mune depuis de longues se
maines qu i relance l'unité 
d'action. 

Déjà, la CGT, CFDT , 
F E N l'avaient annoncée le 
29 avril, à la sortie d'une 
rencontre sur les manifesta
tions du 1er mai : les trois 
confédérations avaient l'in
tention d'engager une ac
t ion ensemble le 13 mai 
contre la loi Berger sur la 
Sécurité sociale. Ainsi, un 
temps d'arrêt semble mis 
au refus de l'unité d'action 
qu i règne au sommet de
puis le début de l'année. 

Un temps d'arrêt, oui, 
mais bien des difficultés 
subsistent pourtant. Témoin 
cette journée du 13 pour la
quelle tes trois organisations 
mobilisent, mais pas avec les 
mêmes formes : la CGT ap
pelle à 24 heures de grève, 
la CFDT a des formes d'ac
t ion à préciser par régions 
ou fédérations, «pour que 
la mobilisation soit la plus 
large». 

La F E N , quant à 
elle, ne donne pas de mot 
d'ordre de grève — qui ne 
pourrait être inférieure à 
24 heures - mais invite ses 
adhérents à «participer de 

la façon la plus large pos
sible aux initiatives». 

Les trois organisations 
syndicales agissent donc 
ensemble, mais pas unitai-
rement, du fait surtout de 
la C F D T qui refuse de lan
cer nationalement le mot 
d'ordre unificateur de 24 
heures de grève. L'impact 
de la mobilisation risque 
d'en souffrir. 

Pourtant cette journée 
d'action commune est un 
réel progrès par rapport aux 
quatre mois qui viennent de 
s'écouler. Rien n'avait pu se 
faire ensemble depuis 
l'échec de la rencontre Se-
guy-Maire de janvier. 

Où sont les intérêts des 
travailleurs dans tes jeux de 
politiciens au sommet ? Pour 
répondre à cette question, il 
suffira sans doute de compa
rer le triste 1er mai de la 
confusion, à cette journée 
du 13 mai qui s'annonce 
unitaire au moins dans l'ob
jectif et avec une mobilisa
tion très large : de nombreu
ses organisations s'associent 
d'ores et déjà à la journée 
«parce qu'il y a un accord 
des trois. Sinon, quel syndi
cat aurions-nous choisi?». 

C'est en ces mots que le re
présentant du syndicat na
tional de la médecine de 
groupe s'est tait, lundi, le 
porte-parole de bien des tra
vailleurs. 

RAPPORT GIRAUDET : 
NOUVELLE TACTIQUE 

Mardi 28 avril, Pierre Gi
raudet, PDG d'Air France, 
qu i avait été choisi comme 
médiateur par le gouverne
ment après l'échec des lon
gues, négociations entre 
CNPF et syndicats sur le 
temps de travail, vient de re
mettre son rapport à toutes 
les parties. 

Ce rapport, qui a d'ores 
et déjà l'approbation des pa
trons, marque pourtant un 
léger recul sur leur objectif. 
Le but patronal à l'ouvertu
re des négociations, il y a 
deux ans, était de modifier 
définitivement la législation 
sur le temps de travail, en 
faisant sauter le verrou de ' 
l'horaire hebdomadaire de 
40 heures, pour instaurer 
l'horaire annuel. Le rapport 
Giraudet marque un temps 
d'arrêt sur cette question. 
Mais il permet de faire pour
tant un pas décisif sur l'es
sentiel par la possibilité don
née aux patrons de modifier 
l'horaire de travail en fonc
tion des besoins de la pro
duction. 

Si la semaine est mainte
nue à 40 heures (39 heures 
pour les travaux pénibles -
qui restent à définir), les pa
trons peuvent jouer à leur 
guise des heures supplémen
taires : 116 non récupéra
bles qu i peuvent être répar
ties au choix des chefs d'en
treprise, et, en plus, une 
quarantaine d'heures récu
pérables par le salarié en re

pos compensateur. Autre 
point important, la date de 
prise des congés payés, obli
gatoire pour l'instant entre 
mai et octobre, pourrait 
être étendue à toute l'an
née, ce qui permettrait d' im
poser les quatre semaines lé
gales de congés payés en hi
ver par exemple, au moment 
des baisses d'activité de cer
taines entreprises. 

A côté de ces graves me
naces, on peut se demander 
quelle est l'intention de Gi
raudet lorsqu'il propose de 
donner 40 heures - par an 
- de congés supplémentai
res, non liés â l'absentéisme 
comme le demandait le 
CNPF : 40 heures qui pour
raient être une cinquième 
semaine de congés payés, 
mais pas obligatoirement, 
puisque celle-ci pourrait aus
si bien servir à indemniser 
certains ponts jusque-là assi
milés à des jours fériés sup
plémentaires dans certaines 
conventions collectives. Cet
te prétendue cinquième se
maine n'apparaît guère que 
comme du miel pour pren
dre certains négociateurs 
syndicaux et elle risque 
d'être chèrement payée. 

Pour l'instant, le rapport, 
publié avec l'accord implici
te du CNPF a été apprécié 
comme globalement positif 
par la plupart des organisa
tions syndicales. Et la négo
ciation nationale pourrait 
reprendre ces jours-ci. 
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VIE OUVRIERE 

A LA SEMITAG GRENOBLE 
ILS ONT GAGNE 

Les 760 travailleurs de 
rcntrepriw de transport 
en commun (SEMITAG) 
de Grenoble viennent de 
mener uno grovo do 3 se 
maines qui s'est terminée 
le 17 avril par la satisfac
tion des principales re
vendications. En voici les 
principales étapes d'après 
un entretien avec une mi 
litante CGT de l'entre
prise. 

La SEMITAG (760 per
sonnes dont 450 roulants, 
180 mécaniciens et 130 ad
ministratifs! a cette particu
larité d'être gérée par le syn
dicat mixte dei transports 
en commun (SMTC) dont le 
président est Gilbert Biessy, 
adjoint au maire (PCF) 
d'Echirolles. et le vice-prési
dent Jean Verlhac. PS, ad
joint au maire de Grenoble. 

Alors que depuis plus 
d'un an, la direction de la 
SEMITAG rejetait toutes 
les revendications, les trois 
syndicats ICGT et CFDT 
surtout, plus CFTC) élabo-
rent un cahier de 17 reven
dications concernant sur
tout les salaires, les condi
tions de travail et le main
tien de 1 5 emplois menacés 
par la restructuration du dé 
pôt Le 25 mars, les travail 
leurs se prononcent majori 
tairement pour la proposi
tion de la CGT de démarrer 
une grève totale et non pas 
une grève tournante comme 
le demandait la CFDT. 

Cette décision est confir
mée en assemblée générale 
te 1er avril, malgré une ten
tative du PCF de semer la 
confusion en accusant les 
travailleurs de so tromper de 
cible en s'attaquent à la 
SMTC (gérée par les élus) et 
non au gouvernement. 

La détermination des tra
vailleurs surprend les syndi
cats eux-mêmes, mais plu
sieurs travailleurs expliquent 
que leur force, c'oit l'unité 
syndicale réalisée dans l'en
treprise pour la première 
fois depuis 1975. Dès le 2 
avril, le dépôt est bloqué 
pour empêcher les cars de 
sortir. 

Le 9 avril, alors que la 
direction refusait toujours 
de discuter des salaires, les 

syndicats redécouvrent un 
accord de 1966 alignant les 
augmentations de salaire de 
la SEMITAG-Grenoble sur 
celles de la SNCF... «t la grè
ve reprend de plus belle de
vant le refus des élus qui se 
lancent la pierre pour les 
responsabilités de la non-ap
plication de l'accord. Les 
travailleurs bloquent les bu
reaux et expliquent leur lut
te à la population pour ré
pondre a l' intoxication du 
Dauphmé libéré qui publie 
de faux salaires, et a celle de 
L'Humanité qu i continue è 
expliquer que les travailleurs 
confondent «gérer la crise* 
et «gérer dans la crise». 

Malgré ces tentatives de 
la presse, plus celles de l'UL 
et de l 'UO CGT qui redou 
tant que la grève n entraîne 
la privatisation des trans
ports en commun, malgré 
les tentatives de la direction 
de rallier les quelque 160 
non-grévistes, les grévistes 
tiennent bon et le 16 avril, 
une réunion tripartite. syn
dicats, direction, élus du 
SMTC, trouve enfin un ac
cord . application de l'ac
cord de 68 sur les salaires, 
étude pour l'amélioration 
des conditions de travail et 
une prime d'indemnisation 
de 38% des jours de grève, 
ce a pour les points les plus 
importants. 

Le travail reprenait dans 
la fête le 17 avril dernier, 
mais syndicats et travail
leurs restent vigilants car la 
direction peut toujours dé-
noncer l'accord de 68 sur les 
salaires. 

Conférence syndicale mondiale de Belgrade 

LA CONVERGENCE DES LUTTES OUVRIERES 
ET DES LUTTES DES PAYS DU TIERS-MONDE 

La conférence syndi
cale mondiale s'est tenue 
à Belgrade du 22 au 25 
avril 1980. Elle a permis 
à 121 organisations ve 
nues de 96 pays d'échan 
ger de larges points de 
vue sur l'édification d'un 
nouvel ordre économique 
mondial basé sur tla coo
pération internationale la 
plus large dans /'intérêt 
du progrès et de la paix». 
Son succès fut pourtant 
limité par la présence des 
syndicats soviétiques qui 
essayèrent d'imposer leur 
idée de la détone inter
nationale. 

L'idée de cette conféren
ce syndicale mondiale est 
née il y a sept ans à Alger, 
lors d'une réunion des orga
nisations syndicales des pays 
non alignés. 

Organisée par 
les syndicats yougoslaves et 
algériens, avec les syndicats 
français (CGT et CFDT) et 
italiens, elle voulait montrer 
la volonté des pays non-ali 
gnés de trouver un terrain 
commun entre les luttes des 
travailleurs des pays indus
trialisés et les pays en voie 
de développement. De ce 
point de vue. sa large repré
sentation est un incontesta
ble succès du dynamisme 
du Mouvement des non-ali 
gnés. 

L A D E T E N T E 
A U COEUR DES D E B A T S 

• Le fossé qui s'est creusé 
entre les développements 
économiques représente une 
des contradictions fonda
mentales et potentiellement 
des plus dangereuses du 
monde contemporain. Son 
approfondissement de plus 
en plus prononcé est une 
grave menace è la paix et 
au progrès non seulement 
des pays en voie de dévelop
pement, mais aussi des pays 
développés, M 

C'est ainsi que dès l'ou
verture, Mika Spiljak, prési 
dent de la CS yougoslave, 
justifiait la convocation de 
cette conférence et en affir
mait l'importance pour la 
paix mondiale. A sa suite, 
de nombreux Intervenants 
et en particulier Vesselin 
Djuranovic, président du 
conseil exécutif fédéral you
goslave, dénoncèrent cet au 
tre aspect de la politique im
périaliste, c'est à dire 
l'agression directe, t Un-
grand nombre de problèmes 
et de crises internationaux 
ne sont pas encore résolus, 
mais de nouveaux foyers de 
crise sont apparus Tout cela 
a mis gravement en danger 
la paix mondiale, s 

DÉ G R A V E S 
D I V E R G E N C E S 

Sur la question de la dé
tente et de la paix, de nom-

L .AFFAIRE DE TOUS 
• 

SGEN CFDT : PROGRES DES PARTISANS DE LA LUTTE 
Du bassin d'Arcachon, 

les congressistes du SGEN-
CFDT réunis a Andernos du 
22 au 25 avril, n'auront vu 
que peu de choses tant les 
débats furent intenses et 
vifs. A u moment en effet où 
les luttes se développent à 
nouveau dans les secteurs 
Education Recherche, 
l'orientation du SGEN 
CFDT faisait l'objet de 
nombreux débats. 

Quatre événements poli
tiques importants ont mar
qué ce congrès. D'une part, 
le rapport d'activité prôsen 
té par La direction sortante 
n'a recueilli que 42,4% 
(28.56% contre et 29,04% 
d'abstentions), soit 20% de 
moins qu'au précédent con
grès. Vote important après 
un débat où les critiques sur 
le recentrage, sur l'abandon 
des revendications les plus 

dures et la polit ique d'ac
tion de la direction nations 
le furent nombreuses. 

D'autre part, tout le 
monde attendait la discus 
sion sur la formation en en
treprise qui est en prise di
recte sur les luttes. A u ter 
me d'une séance houleuse 
qui s'est prolongée jusqu'à 
3M/2 du matin, le congrès, 
après avoir repoussé les mo
tions reflétant en gros le 
texte national (oui aux sta
ges en entreprise a condi 
tion que...) adoptait deux 
amendements, l'un contre le 
principe de la formation en 
alternance (école, entrepri
se), l'autre appelant au boy
cott des stages. 

Enf in, le congrès devait 
se prononcer sur les orienta
tions proposées par l'équipe 
du bureau nation*! sortant 
et par une équipe dite «al 

ternative» qu i s'était consti 
tuée autour des académies 
de Caen, Rouen et Créteil 
sur la base d'une critique de 
gauche de la ligne major itai-
re. Le bureau sortant l'em
portait logiquement avec 
46% des voix au premier 
tour, contre 35% au courant 
critique. 

Notons aussi qu 'à la suite 
de la ratification des propo
sitions concernant la trans
formation du SGEN de syn
dicat national en fédération, 
l'ensemble des représentants 
du secteur recherche (CNRS 
etc.) quitta le congrès. Syn
dicat important dans cette 
branche, le SGEN devra re 
trouver son unité s'il veut 
pouvoir mettre en échec la 
mise en ouvre des projets 
gouvernementaux. 

En résumé, ce congrès du 
SGEN a démontré l'avancée 

du courant de lutte de clas
se. En effet, alors qu'au pré
cédent congrès è Grenoble, 
le bureau national n'avait 
été mis en minorité que sur 
quelques points, è Andernos 
il a non seulement été con
testé sur l'ensemble de sa li
gne, mais il a également subi 
un échec important sur les 
stages en entreprise. Cepen
dant, certains votes démon
trent que les syndiqués du 
SGEN désirant une lutte ac
tive contre la politique de la 
bourgeoisie sont bien plus 
nombreux que le nombre, 
déjè important, des voix 
réunies sur la liste d'opposi
tion. Les réunir, les unifier, 
telles sont les taches de tous 
ceux qui voudront, en évi
tant les pièges du jeu des 
tendances, contribuer à ap
profondir les débats de ce 
congrès. 

breuses divergences apparu
rent pourtant du tait en par 
ticulier de la présence des 
syndicats soviétiques et des 
pays de l'Est qui s'opposè
rent violemment à toute mi
se en cause de la politique 
expansionniste soviétique, 
en particulier en Afghanis
tan, évoquée par plusieurs 
syndicats, la CGIL Italienne 
et la C F D T . 

Il en fut de même sur la 
question de l'hégémonisme 
posée par les syndicalistes 
chinois et celle de la crise 
qu i touche les pays de l'Eu
rope de l'Est. 

Autre divergence impor
tante : les syndicats arabes 
de la CISA se retirèrent de
vant la présence de l 'UGTA 
tunisienne et du syndicat 
égyptien. Déjè, à leur de
mande, l'Histradout. syndi
cat israélien, n'evait pas été 
invité, ce qui avait eu pour 
conséquence l'absence des 
TUC britanniques, du DGB 
allemand et des syndicats 
américains. La présidence 
estima que la conférence de
vait continuer à se tenir, 
d'autant plus que la plupart 
des participants s'étaient dé

jà ténergiquement pronon 
ces contre la violation des H 
bertés et des droits syndi 
eaux an Tunisie et contre les 
accords de Camp David». 

Ainsi, sur les points les 
plus importants, la confé
rence montra les limitas de 
sa «mondialisation», l'impé 
rialisme devenant implicite
ment le seul fait du camp 
«occidental» et des améri
cains. Et le texte commun 
final n'a pu donc contenir 
que des déclarations de prin 
cipe très générales. 

Pourtant, et c'est lè le 
point le plus important, 
pour la première fois dans le 
monde, le rôle spécifique 
des organisations syndicales 
a été affirmé et le lien juste 
et nécessaire entre la lutte 
des travailleurs pour leurs 
conditions de travail et de 
vie, et les revendications des 
pays en voie de développe
ment pour la réorganisation 
de rapports économiques in
ternat ionaux. 

C'est ce texte commun 
qui sera remis au secrétaire 
général de l 'ONU. 

C M . 

L'ATOME DEBRAYE CONTRE 
LES FLICS DU 6 AU 9 MAI 

La matin du 1er mal, 
les forças de police blo
quent l'entrée de la cen
tral* du Bugey. Ce coup 
de force a une significa
tion grave pour lemom-
btu du personnel, non 
seulement à Bugey. mais 
dans toutes les autre* 
centrales. 

La tranche 2 du Bugey. 
comme toutes les autres 
tranches (M y en a cinq), 
doit être arrêtée tous les ans 
pour révision et recharge 
ment. Pour faire la masse 
des travaux prévus pour cet
te révision, d'une part EDF 
utilise des entreprises pri
vées (des constructeurs prin
cipalement) et d'autre part, 
des agents EDF . mécani 
ciens, électriciens, chau
dronnier s. techniciens .. 
dont ce n'est pas le travail 
habituel. Le délai du travail 
de révision est calculé au 
jour prés par EDF , 119 
jours pour la tranche 2 par 
exemple. 

Il faut relier cela è la po
litique énergétique au plan 
national. Le gouvernement 
a pris énormément de re 
tard, ce qui amène des ris
ques de coupure générale. 
Pour trouver des volontai
res parmi les agents d'ex
ploitation, EDF offre des 
300% de majoration. Ceux 
qui travaillent habituelle
ment en 3x8. car la cen 
traie tourne 24h sur 24, 
n'ont pas les mêmes avan
tages. Les syndicats ont 
donc posé un cahier de re
vendications, le 16 avril, 
à la direction locale. Cette 
dernière se retranchait der 
rière la direction nationale. 

Le 24 avril au soir, 
n'ayant toujours pas de ré
ponse, l'ensemble des agents 
d'exploitation et de condui
te du Bugey décide de ne 
pas entamer la «baisse de 
charges de la tranche 2. 
c'est à-dire de ne pas com

mencer les opérations pré
liminaires pour l'arrêt com
plet du réacteur, afin de 
permettre le début des tra
vaux de révision. 

Avant d'entamer les né 
gociations avec les fédéra
tions syndicales CGT et 
CFDT , la direction EDF a 
attaqué en trois temps. Pre
mier temps : la direction de
mande «un geste» d Bugey. 
Les exploitants décident de 
passer au stade d'vattente à 
chaud» du réacteur. 

Deuxième temps : le 30 
avril. EDF exige l'arrêt com
plet du réacteur. 

Troisième temps : dans 
l'après-midi môme, tous tes 
cadres de la centrale sont ré
quisitionnés et le matin du 
1er mai. à 0h50, ils pénè
trent sur le site du Bugey 
pour prendre la place des 
grévistes et arrêter les réac
teurs de la tranche 2. Les 
gars se mobilisent très vite 
et ils sont une centaine à pé
nétrer sur la site, en bous
culant quelques cadres, 
avant que les forces de poli
ce (gardes mobiles) viennent 
bloquer les portes avec tout 
leur arsenal. 

Les négociations ont du
ré toute ta nuit et finissent 
par un compromis : les ex
ploitants baissent encore la 
charge des réacteurs (sans 
l'arrêter complètement), et 
les négociations commet! 
cent à Paris le jour même à 
14h (accord aussi sur l'éva
cuation immédiate des gar
des mobiles). 

Le lendemain, dans tou
tes les autres centrales, des 
débrayages ont lieu pour 
protester contre l'interven
t ion policière : 2 heures de 
grève avec baissa de charge 
de 20% du 6 au 9 mai. 

Noie : attente à chaud : main
tien de 2% de I énergie thermi
que, las circuits sont donc tou
jours en pression, las travaux 
de révision rta «ont pat ancora 
possibles. 



V I E OUVRIERE 

N e t t o y e u r s d u M é t r o 

La RATP a dû plier 
Victoire ' Victoire ! La joie éclatait en celle Tin de mati

née du 1er mai, a I*Assemblé* générale des nettoyeurs du 
métro : la V C et la dernière de leur longue grève. La joie, 
l 'émotion, pour ces travailleurs qui venaient de décider la 
reprise du travail, Ires majoritairement, sur la base d'un 
protocole qu i n'élait certes pas exactement ce qu'ils vou
laient, mais qu'i ls avaient considéré à juste titre comme 
une avancée importante. 

Il avait fallu déjà trois semaines de grève pour que lu 
R A T P accepte simplement de participer aux discussions 
avec les nettoyeurs : elle s'était jusque-là obstinément et 
hypocritement retranchée derrière ses entreprises sous-
traitantes auxquelles elle confie le nettoyage, en fait, plus 
exactement, le soin de gérer (comme un dit) une partie de 
son pervinnel La RATP , elle, se réservant la fonction plus 

• noble- de gérer un budget par exemple, tant pour le 
nettoyage, tant d'économit sur le nettoyage... Les hom
mes concernés derrière les chiffres, frappés par les « écono
mies», ce n'était pas son affaire ! C'est la grande astuce de 
la sous-traitance... 

Il a fallu 39 jours pour que la R A T P s'engage vraiment, 
par sa signature d'un accord, directement avec les net
toyeurs :cela est déjà un succès. 

Joie et fierté, après 39 Jours d'une lutte dure, diffici le, 
contre laquelle tout a été tenté - de l ' intimidation à la 
force brutale - pour la briser ; où il a fallu se serrer dure
ment la ceinture, passer des nuits et des nuits; où ils sont 
restés du début à la fin unis comme un seul homme. J o k 
également pour ces syndicalistes qu i s'étaient donnés à 
fond pour épauler leur grève : pour nous aussi qui l'avions 

suivie pas à pas, sans réserve et à fund de leur côté. 
Ils étaient fiers, ces travaille u n aux visages marques par 

la fatigue : à 900. ils avaient tenu téte à la RATP . Et cette 
énorme entreprise ayant l'appui total du pouvoir, a sec la 
large solidarité qu i avait entouré leur lutte, ils l'avaient 
fait plier! Cette satisfaction, on la voyait le vendredi 2 
mai, le travail repris, dans les couloirs du métro : ils 
s'étaient dressés dans la lutte, ils étair i i l debout plus que 
jamais ! 

En ces temps d'offensive patronale, les succès ne sont 
pas si fréquents pour les travailleurs. Acquise de plus par 
des immigrés pour qu i lutter est particulièrement diff ic i le 
- lourd de conséquence - dans ce pays, cette victoire de 
l'unité et de la solidarité est un encouragement et un es
poir pour tous. G i j j e , C A R P E N T I E R 

L'attitude de 
la CGT : 
un sérieux 
problème 

La raison fondamentale du 
succès des nettoyeurs est sans 
aucun doute leur unité; unité 
largement facilitée, en ces temps 
de discordes syndicales, par le 
fait qu'i ls sont organisés très es
sentiellement à la CFDT : une 
douzaine seulement sont à la 
CGT (lors de II grève précéden
te, en 1977, la CGT. minoritaire, 
comptait plus d'adhérents mais 
elle appela à la reprise au mil ieu 
de la grève, ce qui ne contribua 
pas â son renforcement). 

La CGT («syndicat des net 
toyeurs. manutentionnaires et 
charbonniers*) distribuait le ma
tin du 1er mai aux abords de la 
Bourse du travail, avant la der
nière A G des nettoyeurs, un 
tract intitulé : t Non su protoco
le d'abandon» débutant ainsi : 
I Mercredi 30 avril, la CFDT, les 
patrons du nettoiement et de la 
RATP se sont mis d'accord sur 
un protocole QU'US veulent vous 
imposer» et accusant la CFDT 
t d'abandonner ainsi ceux qui 
luttent après avoir tout fait pour 
les isoler §. 

Un second tract intitulé 'So
lidarité avec les nettoyeurs et 
manutentionnaires* était diffusé 
l'après-midi à la manifestation 
CGT . Ce tract cultivait la confu
sion entre la grève des net
toyeurs du métro (démarrée le 
24 mars et d 'où la CGT est donc 
absente), et celle déclenchée près 
de 3 semaines plus tard chez les 

1er moi, I2h.10, le vote de la victoire 

nettoyeurs et manutentionnaires 
CGT du train (SNCF donc). 

Celle des nettoyeurs du métro 
avait été condamnée en son dé
but par la CGT . «syndicat de la 
manutention, travaux connexes 
et aéroportuaire, section net
toyage RATP» , dans un tract da 
té du 1er avril, disant : §La 
CFDT a entraîné une partie 
d'entre vous dans une grève il/i
mitée que nous désapprouvons 
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SOLIDARITE avec les NETTOYEURS 
et MANUTENTIONNAIRES 

car elle ne peut déboucher sur la 
satisfaction de vos revendica
tions» (parmi lesquelles il n'était 
d'ailleurs pas question d'emploi, 
ce qui pose problème quand on 
voit un mois plus tard l'apprécia
tion faite sur ce point, du «pro
tocole d'abandons). 

Cette confusion entre les 
deux grèves n'est-elle pas faite 
pour cacher une absence gênante 
de la lutte des nettoyeurs du mé
tro, à l'heure où les dirigeants de 
la CGT ne cessent d'affirmer que 
la centrale qu'i ls dirigent est la 
seule à défendre les travailleurs 
et où leurs critiques sur ce point 
à l'égard da la C F D T sontsysté 
ma l «que* et très vives? 

Certes, la grève des net
toyeurs du métro, solide et très 
populaire, constituait une bonne 
et juste base pour engager la lut
te dans un secteur analogue, 
mais on peut se demander si le 
souci des dirigeants de la CGT 
n'était pas surtout «d'entrer» 
ainsi dans la grève des nettoyeurs 
- c'est en tout cas sur cette base 
qu'i ls ont demandé à participer 
aux négociations RATP-net-
toyeurs du métro (ce qu'ont re
fusé ces derniers). 

Quant à la confusion entrete
nue, ne frise-telle pas l'escroque
rie quand on voit que le tract en 
question appelle à «verse/' large 
ment au fonds de solidarité géré 
par le comité de grève qui répar

tit intégralement entre les grévis
tes les sommas recueillies» (les 
adresses données étant celle du 
syndicat C G T signataire du tract 
et de l 'UD-CGT). et cela sur la 
base de l'immense popularité de 
la grève des nettoyeurs du mé
tro I 

Le comité de grève de ces der
niers, chaque fois présent et in
terlocuteur de la R A T P dans les 
négociations, s'était donné toute 
l'après-midi du 30 avril pour étu
dier et discuter les dernières pro
positions de la RATP faites dans 
la nuit du 29 au 30 : après expo
sé et explications détaillées aux 
grévistes à l'assemblée le 1er 
mai, il donnait son avis (favora
ble), r AG donnait massivement, 
à main levée, son accord et, 
après cela, le protocole était si
gné. 

Cela s'appelle t-il imposer un 
accord? Les précédentes propo
sitions avaient été présentées (et 
rejetées) dans les mêmes condi 
tions (par exemple, le 16 avril). 

Les faits partent clair. Une 
telle attitude, dictée par de tout 
autres mobiles' que l'intérêt des 
travailleurs, ne peut satisfaire les 
militants syndicalistes soucieux 
de l'unité de la classe ouvrière et 
de la défense da ses intérêts, et 
qui sont légion dans la CGT sans 
aucun doute, dans la CFDT éga
lement. 

Le contenu 
de Taccord 

Voic i pour l'essentiel le con
tenu de l'accord. 

Pour ce qu i concerne l'emploi 
que la RATP avait décidé de ré 
duire de 10% d' ic i l'année pro
chaine : elle s'engage à ce qu' i l 
n'y ait aucun licenciement éco
nomique dans les trois années 
qu i viennent (durée d'un -«.on 
trat» avec les sous-traitants). 

Quant aux mutations qu i 
commençaient à se multiplier 
pour se conclure par des licencie
ments (des nettoyeurs passaient 
au gardiennage par exemple et se 
trouvaient sur le pavé un peu 
plus tard), la RATP s'engage à ce 
qu'elles soient limitées à 2% par 
an, les mutés conservant les 
avantages acquis et un emploi . 
Les dossiers les concernant se
ront en tout état de cause com
muniqués au C E . 

Pour les conditions de travail, 
outre l'accès aux douches et au 
restaurant d'entreprise R A T P 
(ce dernier devant encore faire 
l'objet d'accord précis CE-sous-
traitants), deux tenues de travail 
par an sont garanties pour tous 
les nettoyeurs (certains n'avaient 
droit à aucune). 

Quant aux salaires, le mini
mum net passe da 2 325.00 F 
avant la grève, pour un «catégo
rie 2» (balayeur de jour), à 
2 569.00 F par le biais d'une aug
mentation du taux horaire (de 
13,12F è 13,7/ F), de l'augmen-
tation de la prime de souterrain 
(de 1,00F à 2 ,65F . soit 32.00F 
par mois) et de l'attribution 
d'une prime de 6.00 F incluse 
pour 5,00 F dans la convention 
collective. 

Pour la suite, en ce qui con
cerne l'année 1980. une autre 
augmentation, liée à celle des 
prix (Indice INSEE) et qu'on 
peut estimer à environ 3% inter
viendra au 1er juillet puis au 1er 
octobre. La prime de souterrain 
augmentant à nouveau de 
32.00F au 1er juillet, cela don 
nerait : 2678 .00F au 1er juillet 
et 2 768,00 F au 1er octobre. 

Pour la suite, la HATP s'est 
engagée à ce que ce minimum 
soit porté à 3 700,00F au "e-
juillet 1982 (ce qu i correspon
drait, compte-tenu de ("augmen
tation des prix, aux 2 800,00 F 
valeur 1er avril 1980, qu i était 
la revendication des nettoyeurs) 
avec une première -me à 
2950 ,00F au 1er J l . C e s 
chiffres n'incluent p*s les majo
rations de travail de nuit, du di
manche et autres primes. 

Les grévistes n'ont pas obtenu 
le paiement res fours de grève. 
Toutefois, la R A T P avance 
1 400,00 F à la reprise, rembour
sables sur 6 mois, aveu des com
pensations pour les travaux ex
ceptionnels de remise en état. 
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en t m i l l e , d e u x c e n t m i l -

C le , t r o i s c e n t m i l l e ? S a n s 
p a p i e r s , s an s d r o i t s d o n c , 
i ls s o n t u n e m a i n d ' a u 
vre r e c h e r c h é e p a r u n 

p a t r o n a t d o n t le s e u l s o u c i n ' a ja 
m a i s é té a u t r e q u e f a i r e l e m a x i 
m u m d e p r o f i t . 

I l s c o n v i e n n e n t s u r t o u t d a n s d e s 
s e c t e u r s o ù p e u t ê t r e a s s u r é e u n e 
c e i t a i n e d i s c r é t i o n , n e s e r a i t - c e q u e 
v i s -à -v i s d e s s y n d i c a t s . ' E n t r e p r i s e s 
p l u t ô t p e t i t e s d o n c , o u d i s p e r s é e s 
( c h a n t i e r s , p e t i t s a t e l i e r s . . . } ; la c o n 
f e c t i o n , l e b â t i m e n t , l ' a g r i c u l t u r e . . . 

D e s t r a v a i l l e u r s t u r c s d e l a c o n 
f e c t i o n a Pa r i s , a u x m a ç o n s d e C l e r 
m o n t - F e r r a n d o u a u x o u v r i e r s ag r i 
c o l e s d ' O r l é a n s : c e s d e r n i e r s m o i s 
o n t m i s e n l u m i è r e c e t t e f o r m e d e 
sa l a r i a t p a r t i c u l i è r e m e n t a v a n t a g e u 
se p o u r l e p a t r o n a t l i b r e d ' a p p l i q u e r 
s a l a i r e s , h o r a i r e s , c o n d i t i o n s d e i r a 
v a i l d e s o n c h o i x , a u t r e m e n t d i t , les 
p i r e s q u ' o n p u i s s e i m a g i n e r . 

C L A N D E S T I N S ? 
P A S P O U R 

T O U T U M O N D E 
T r a v a i l l e u r s c l a n d e s t i n s , d i t - o n . 

C l a n d e s t i n s , p a s p o u r t o u t l e m o n 
d e P a s p o u r c e u x q u i l e s e m p l o i e n t 
et q u i l e s i m p o r t e n t e n q u e l q u e s o r 
te p a r d e s f i l i è r e s b i e n é t a b l i e s . P a s 
n o n p l u s p o u r l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e 
g o u v e r n e m e n t : q u o i q u ' e n d i s e M. 
S t o l é r u , c e t r a f i c es t c o n n u , t o l é r é , 
c o u v e r t s i n o n o r g a n i s é p a r l e s a u t o 
r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s . C e l a d u r e d e 
p u i s d e n o m b r e u s e s a n n é e s , e t l es 
m e s u r e s q u i o n t p u ê t r e p r i s e s A 
t e l l e o u t e l l e é p o q u e - e n 1 9 7 1 , pa r 
e x e m p l e ( l a c i r c u l a i r e F o n t a n e t -
M a r c e l l i n ) n ' o n t j a m a i s e u p o u r 
b u t q u e d e c o n t r ô l e r c e t t e i m m i g r a 
t i o n c l a n d e s t i n e , e n a u c u n c a s d e 
m e t t r e f i n a u x c o n d i t i o n s d a n s les
q u e l l e s c e l a p e r m e t d ' e x p l o i t e r d e s 
m i l l i e r s et d e s m i l l i e r s d e t r a v a i l 
l eu r s . 

Q u i es t r e s p o n s a b l e , à q u i c e l a 
p r o f i t e t i l ? 

Q u ' o n n e p e r d e p a s d e v u e q u e 
c 'es t le g o u v e r n e m e n t q u i es t p l e i 
n e m e n t r e s p o n s a b l e ; l e s g o u v e r n e 
m e n t s s u c c e s s i f s q u i o n t p a r f a i t e 
m e n t c o n n u le p r o b l è m e . E t c e s o n t 

l es g r a n d s t r u s t s b a n c a i r e s o u i n d u s 
t r i e l s l e s g r a n d s m o n o p o l e s - q u i 
o r g a n i s e n t et c o n t r ô l e n t l ' e n s e m b l e 
d e l ' é c o n o m i e , q u i e n p r o f i t e n t a u 
p r e m i e r c h e f . L ' i m m i g r a t i o n c l a n 
d e s t i n e , l ' i m m i g r a t i o n e n g é n é r a l , 
o n t t o u j o u r s f a i t p a r t i e d e la p o l i t i 
q u e d e l ' e m p l o i c o n d u i t e p a r l e g o u 
v e r n e m e n t p o u r le c o m p t e d u g r a n d 
p a t r o n a t . D i s p o s e r d ' u n v o l a n t d e 
m a i n d ' œ u v r e p r i v é e t o t a l e m e n t o u 
p a r t i e l l e m e n t d e s d r o i t s c o n q u i s p a r 

O u v r i e r s agricole» 
à O r l é a n s 

L e Lo i re t est u n département o ù 
l 'agriculture occupe une place impor
tante et les exp lo i ta t ions maraîchères 
sont nombreuses dans le V a l de Lo i re . 
E t dans ces exp lo i ta t ions très nom
breux sont les immigrés : Marocains, 
Portugais, Turcs... 

Su r les six à sept cents Turcs q u i y 
travai l lent, une centaine sont clandes
t ins, n on déclarés d o n c Ce la dure de
puis des années, depuis le début des 
années 70 pour les Turcs q u i ont com
mencé à être «importés» en F rance à 
cet te époque- là . C e ne sont évidem
ment pas les autor i tés administrat ives 
q u i ont le mo indre souci des condi
t ions d 'ex istence de ces travail leurs. 
Ce n'est pas n on p lus le syndica l i sme 
agr icole : i l faut d ire que M . Varanne, 
président de la F D S E A d u Lo i re t , em
p loya i t lu i-même 9 Turcs clandestins 
dans « n exp lo i ta t ion mara îchère de 
S l g l oy ! 

C'est après la lutte des sans-papiers 
de la con fec t i on à Paris que ceux des 
tenues maraichères de la région d 'Or
léans ont décidé d'al ler à la C F D T 
soumettre leur problème.. . 

l a c l a s se o u v r i è r e d e n o t r e p a y s , 
c ' e s t u n m o y e n d e pe se r s u r c e s 
d r o i t s , d e l es c o n t o u r n e r et e n f i n 
d e c o m p t e d e l e s r e m e t t r e e n c a u s a . 
C ' e s t e n m ê m e t e m p s p o u v o i r a s su 
r e r u n e s é r i e d e t r a v a u x p a r t i c u l i e r s 
a d e s c o û t s m i n i m u m . 

QUI TIRE LIS 
MARRONS DU n u T 
A i n s i , l a l u t t e d e s t r a v a i l l e u r s 

t u r c s d e l a c o n f e c t i o n a m o n t r é q u e 
les a t e l i e r s c l a n d e s t i n s c o n s t i t u a i e n t 

Pour la défense des droits et libertés de tous les travailleurs, 
il faut imposer l'égalité des droits entre Français et immigrés 

p o u r l es g r a n d s d e l a c o n f e c t i o n , 
u n e r é s e r v e d e m a i n d ' œ u v r e p o u r 
c o u v r i r à r n o i n d r e f r a i s l e s p o i n t e s 
s a i s o n n i è r e s ; l e s y s t è m e t o u t a f a i t 
p a r a s i t a i r e d e s f a c t u r i e r s , i n t e r m é 
d i a i r e s e n t r e l e s a t e l i e r s c l a n d e s t i n s 
et l e s c o m m a n d i t a i r e s d e t r a v a u x , 
é t a n t l a p o u r c o u v r i r c e s d e r n i e r s . 
O n p e u t p e n s e r d ' a i l l e u r s q u e la 
l u t t e d e s t r a v a i l l e u r s t u r c s , q u i se 
t r a d u i t a c t u e l l e m e n t p a r u n e p r o c é 
d u r e d e r é g u l a r i s a t i o n d e c e n t a i n e s 
d e s a n s - p a p i e r s d a n s l a r é g i o n p a r i 
s i e n n e ( p r è s d e 2000 à c e j o u r ) , es t 
i n t e r v e n u e à u n m o m e n t - f a v o r a 
b l e - o ù le c a r a c t è r e p a r a s i t a i r e d e 
c e s e c t e u r é t a i t d e v e n u t e l q u e s o n 
i n t é r ê t p o u r l e s m o n o p o l e s f r a n ç a i s 
de la c o n f e c t i o n e t d u t e x t i l e s ' e n 
t r o u v a i t r é d u i t . 

A i n s i , p o u r l a l u t t e d e s s an s p a 
p i e r s d u b â t i m e n t à C l e r m o n t - F e r -
r a n d o u à B o r d e a u x : c ' e s t b i e n e n 
f i n d e c o m p t e d a n s l e s c a i s s e s d e s 
g r a n d s d e l a c o n s t r u c t i o n , d e l ' i m 
m o b i l i e r o u d e s t r a v a u x p u b l i c s q u e 
p a s s e n t , p l u s o u m o i n s d i r e c t e m e n t , 
l es p r o f i t s r é a l i s é s s u r l e d o s d e s 
s a n s - p a p i e r s p a r d e s p e t i t e s e t 
m o y e n n e s e n t r e p r i s e s q u i n e f o n t 
e n f a i t q u ' a s s u m e r , p o u r l e c o m p t e 
d e s g r a n d s , d e s t r a v a u x p l u s o u 
m o i n s a n n e x e s . C ' e s t d ' a i l l e u r s l e 
l o t - e t l a f o n c t i o n d e s P M E d a n s 
le s y s t è m e m o n o p o l i s t e t e l q u ' i l es t 

3 . M O / 5 
D E L A LUTTE 

D E S 

M 

UHMIGRES 
SANS PAPIERS, 

UN TRAFIC LUCRATIF 
d é v e l o p p é e n F r a n c e . 

A i n s i a u s s i p o u r l e s o u v r i e r s ag r i 
c o l e s , a u j o u r d ' h u i d a n s La r é g i o n 
d ' O r l é a n s et à B o r d e a u x é g a l e m e n t , 
h i e r o u d e m a i n p o u r l a m a i n d ' o u 
v ré s a i s o n n i è r e q u i v i e n t m a s s i v e 
m e n t , d u P o r t u g a l o u d ' a i l l e u r s , as
s u m e r à m o i n d r e f r a i s l e s v e n d a n g e s 
pa r e x e m p l e : o n sa i t b i e n q u e c e 
s o n t l e s t r u s t s d e l ' a g r o - a l i m e n t a i r e 
o u d e l a d i s t r i b u t i o n q u i f i x e n t l e s 
p r i x a g r i c o l e s . C ' e s t d a n s l e u r s ca is -

C O U V E R T CM 

HAUT LIEU 
O t a g e s d u p a t r o n 

A u x Tu i ler ies St And r é à Marsei l le, 
l 'affaire remonte à l'an dernier. Les 
travai l leurs immigrés de cette entrepr i
se, env i ron 120 Sénégalais, Maur i ta 
niens, à qu i échoient b ien sur les tra
vaux les p lus durs s'organisent (à la 
C F D T ) , mènent une grève de 22 jours 
contre les l icenciements, pour des re
vendicat ions qu i leur sont propres et 
contraignent leur pat ron à leur donner 
largement sat isfact ion... D i x jours plus 
tard, le ma t i n d u 6 décembre, descente 
massive de po l i ce au foyer o ù ils logent 
et à l'usine. V ingt et un d 'ent re eux 
sont embarqués. L a liste a été fourn ie 
par le pat ron à la po l i ce : i l n'a pa sd i -
géré la grève, c'est c la i r ! D i x sont ex
pulsés, d'autres dans les jours q u i sui
vent. Ils sont en «s i tuat ion irréguliè
re», c'est à dire détenteurs de faux pa
piers : c'est le prétexte invoqué. Mais 
c'est b ien sur pour fa i t de grève qu' i ls 
sont expulsés! N i le pat ron qu i appa
remment , connaissait b ien leur situa 
l i o n , n i la Préfecture ne les avaient ju
gés jusqu'a lors indésirables... 

C 'éta i t une app l i ca t ion avant la let
tre de la lo i Bonnet , d 'a i l leurs discutée 
et votée le même jour à l 'Assemblée 
nat ionale : tout u n symbole ! 

ses q u e r e n t r e la p l u s - v a l u e r é s u l t a n t 
d e l ' e x p l o i t a t i o n d e c e t y p e d a m a i n 
d ' c e u v r e . 

A t r a v e r s l e p r o b l è m e d e s sans-

p a p i e r s - d e s s a n s - d r o i t s c o m p l e t s 
- c ' e s t l e p r o b l è m e d e s d r o i t s e n gé 
n é r a l q u i se t r o u v e p o s a . L o r s q u e l e 
g o u v e r n e m e n t m e t e n p l a c e l es l o i s 

Sons p a p i e r s a v e c combat iv i té 

L a fo rme de lutte uti l isée par les sans-papiers a souvent été la grève de la f a im . 
Soutenue par une puissante carnpagne de popular i sat ion et de mobi l i sa t ion, celle 
des travai l leurs turcs de la con fec t i on à Paris a eu un grand retentissement ; des ma
ni festat ions, rassemblements, ga la avec plusieurs mil l iers de part ic ipants, et pour f i 
n i r , une v icto i re : l 'ouverture d'mne procédure de régularisat ion à Paris q u i peut c on 
cerner des mi l l iers de travai l leurs. 

Dans le courant de cette lutt«e, env i ron 1 200 travai l leurs se sont syndiqués à la 
C F D T : vo i là une force avec laque l le le pouvo i r a d û compter et devra comp te r ! 
Ces travai l leurs seront présents a la marche contre les lo is Bonnet-Sto léru, pour la 
régular isat ion de tous les sans-papiers, pour l'égalité des d ro i t s entre travai l leurs 
français et immigrés, à Paris, le 1 0 mai . 

Leur lutte en a suscité d ' au t res analogues. A in s i , à Bordeaux, 28 travai l leurs im
migrés sans papiers (26 Turcs cet 2 Tunis iens) on t fait une grève de la fa im de 33 
jours que plusieurs d 'ent re eux o n t terminée {et poursuivie) à l 'hôpi ta l . Cette grève 
s'est achevée le 1er mai sur une victoire partiel le : ils on t ob tenu des pouvoirs pu
b l i c s un récépissé provisoire de séjour de 3 mois, renouvelable tous les 3 mois jus
q u ' à étude complè te du dossier (150 dossiers ont été constitués, 8 0 récépissés 
avalent été dél ivrés le 2 ma l ) . Ma i s ils n 'ont pu obten i r une attestat ion provisoire de 
travai l . 

Ouvr iers agricoles et ouv r i e r s du bât iment , ils travai l lent plus de 10 heures par 
jour, six jours par semaine, pour moins que le S M I C , pour certains depuis plus de 10 
ans. Il arr ivait que leurs emp loyeu r s , après les avoir uti l ises 1 o u 2 mois, les mettent 
à la porte sans même les payer ! 

U n très large soutien s'est mani festé à leur égard dans la popu la t ion bordela ise : 
com i té de sout ien regroupant 23 . organisat ions, 8 000 signatures à une pét i t ion, sou 
t ien f inanc ier , etc. 

B o n n e t - S t o l é r u q u i m e t t e n t d e s 
c e n t a i n e s d e m i l l i e r s d e t r a v a i l l e u r s 
i m m i g r é s , n o n c l a n d e s t i n s c e u x - l à , 
à U m e r c i d e l a p o l i c e , d e l ' a d m i n i s 
t r a t i o n , i l c o n s t i t u e a u s s i u n e n o u 
v e l l e c a t é g o r i e ; e n c o r e b i e n p l u s vas
t e , d e « s a n s d r o i t s l é g a u x » q u e le 
p a t r o n a t p o u r r a d i r e c t e m e n t , l é ga l e 
m e n t , e m p l o y e r à. d e s c o n d i t i o n s i n 
f é r i e u r e s e t p e s e r a i n s i , A g r a n d e 
é c h e l l e s u r l e s c o n d i t i o n s e t d r o i t s 
d e t o u s l es t r a v a i l l e u r s . 

L o r s q u e la R A T P , p a r l e b i a i s d e 
l a s o u s - t r a i t a n c e , e m p l o i e , e n des 
s o u s m ê m e d u S M I C , d e s t r a v a i l 
l e u r s i m m i g r é s p o u r l e n e t t o y a g e d u 
m é t r o , c ' e s t b i e n c e p r o b l è m e q u i 
es t p o s é . 

G i l l e s C A R P E N T I E R 

Les Turcs sans-papiers de C lermont-
Ferrand, travai l leurs d u bât iment, on t 
eux aussi mené la lutte pour obten i r 
des cartes de séjour et de travail. G rève 
de la fa im, large soutien. Ils ont d ù 
pourtant interrompre leur combat sans 
avoir gagne pour l ' instant. Les bel les 
envolées sociales de Sto léru ne valent-
elles donc que pour Paris? Pour un mi
nistre, c'est un champ de compétence 
b ien étroit . A moins que le patronat 
(et S to lé ru est d 'abord à l 'écoute d u 
pat rona l , force est b ien d 'en convenir) 
n'ait pas été soumis à une pression suf
fisante pour lui fa ire lâcher u n mor
ceau auque l i l tient fort ? 

l ' h u m a n i t ë r o u g e 

L e s f i l i è r e s 
A v o i r d e s p a p i e r s - u n e c a r t e d e s é j o u r , u n e c a r i e d ' i d e n t i t é — v o i l à l a c l é 

q u i o u v r i r a i t à l ' i m m i g r é c l a n d e s t i n La p o r t e d ' u n e s i t u a t i o n n o r m a l e , l ' a c c è s 
à u n t r a v a i l m i e u x p a y é , à u n m i n i m u m d e d r o i t s . A u s s i , o n s ' e n d o u t e , l ' i m 
m i g r a t i o n c l a n d e s t i n e n o u r r i t u n va s t e t r a f i c d e f a u x p a p i e r s . L ' a m p l e u r d e c e 
t r a f i c ? L à e n c o r e , l ' é v a l u a t i o n es t b i e n d i f f i c i l e , m a i s sans d o u t e l es d é l e n 
t e u r s d e f a u x p a p i e r s s o n t - i l s aus s i n o m b r e u x s i n o n p l u s , q u e l es « s a n s p a 
p i e r s» e u x - m ê m e s 

ll.s c o n s t i t u e n t u n e c a t é g o r i e l o u l A f a i t i n t é r e s s a n t e p o u r l e p a t r o n a t , s u r 
t o u t a v e c l a l o i B o n n e t q u i f a i t p e se r s u r e u x l ' é p é e d e D a m o c l c s d c l ' e x p u l -
s i o n i m m é d i a t e p a r v o i e a d m i n i s t r a t i v e , s an s i n t e r v e n t i o n d e l a j u s t i c e . 
L ' e x e m p l e d e s T u i l e r i e s S t A n d r é , à M a r s e i l l e , est é d i f i a n t à c e t é g a r d . 

D e p l u s , i l s n e c o û t e n t r i e n , c e q u i n ' e s t p a s n o n p l u s n ég l i g e ab l e . E n e f f e t , 
la p r o c é d u r e l éga l e p o u r u n p a t r o n q u i v e u t u t i l i s e r d e la m a i n d ' œ u v r e i m m i 
g r é e l ' o b l i g e à pa s se r p a r l ' O f f i c e n a t i o n a l d e l ' i m m i g r a t i o n ( O N I l e l à v e r s e r 
A l ' O N I , q u i c o n t r ô l e t o u t e l ' i m m i g r a t i o n o f f i c i e l l e , l a s o m m e d e 2 4 0 0 . 0 0 F 
pa r i m m i g r é e m b a u c h é . 

P o u r l e p a t r o n a t , l e s e u l m o y e n d ' é v i t e r c e s f r a i s d ' e m b a u c h é , l o r s q u ' i l f a i t 
a p p e l A d e n o u v e a u x c o n t i n g e n t s d ' I m m i g r é s , c ' e s t d e r e c o u r i r A l ' i m m i g r a 
t i o n c l a n d e s t i n e . 

L e s c é n a r i o c l a s s i q u e p o u r c e s i m p o r t a t i o n s d e m a i n d ' œ u v r e é t a i t a u t r e 
f o i s le s u i v a n t : l e s i m m i g r é s , a t t i r é s p a r d e s o f f r e s a l l é c h a n t e s , p o u s s é s p a r le 
s o u s - e m p l o i d a n s l e u r p r o p r e p a y s o u c a r r é m e n t r e c r u t é s p a r d e s agen t s spé
c i a l i s é s , a r r i v a i e n t e n F r a n c e m u n i s d ' u n s i m p l e p a s s e p o r t , e n « t o u r i s t e s » , p a r 
a v i o n o u b a t e a u , p a r f o i s m ê m e p a r c h a r t e r s s p é c i a l e m e n t a f f r é t é s . P u i s , s e l o n 
la f i l i è r e e l s e l o n l a p o l i t i q u e s u i v i e A l ' é g a r d d u p a y s d ' o r i g i n e , t u u s c e u x q u i 
n e p o u v a i e n t r é gu l a r i s e r l e u r s i t u a t i o n v e n a i e n t g r o s s i r l e s r angs d e s « s an s - pa 
p i e r s » o u d e s a c q u é r e u r s p o t e n t i e l s d e f au s s e s c a r t e s . 

A u j o u r d ' h u i , l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n son t r é g i e s p a r d e s règ l es e x Ire i n e -
m e n l r e s t r i c t i v e s . D u m ê m e c o u p , c o n t o u r n e r c e s r é g l e m e n t a t i o n s i m p l i q u e 
d e n o u v e a u x t r a f i c s . 

P r e m i è r e p o s s i b i l i t é : i n t é g r e r l ' é t r a n g e r d a n s l es f i l i è r e s l éga l e s d ' i m m i g r a 
t i o n e n f a l s i f i a n t sa n a t i o n a l i t é d ' o r i g i n e . A i n s i , au S é n é g a l d ' o ù l ' i m m i g r a 
t i o n n ' e s t p a s i n t e r r o m p u e , o n v e n d ( e n t o u t e c o m p l i c i t é d e s g o u v e r n e m e n f s 
f r a n ç a i s e l s énéga l a i s ) d e s c e r t i f i c a t s d e na tvsance A de s r e s s o r t i s s a n t s d ' a u t r e s 
p a y s a f r i c a i n s . 

L e s c a r t e s d ' i d e n t i t é é t a b l i e s p o u r l e s h a b i t a n t s d e s p r é t e n d u s d é p a r t e 
m e n t s e t t e r r i t o i r e s d ' o u t r e - m e r s o n t l ' o b j e t d ' u n t r a f i c a n a l o g u e . 

A u t r e p o s s i b i l i t é : f a i r e e n t r e r l e s i m m i g r a n t s c l a n d e s t i n s m u n i s d e f a u x t i 
t res d e s é j o u r . U n e « f i l i è r e b e l g e » , d o l é e d ' u n s o l i d e r é seau d e f aus sa i r e s , se
r a i t p a r t i c u l i è r e m e n t a c t i v e d a n s c e d o m a i n e . 

B i e n e n t e n d u , l e s o r g a n i s a t e u r s d u t r a f i c b é n é f i c i e n t d e c o m p l i c i t é s d a n s 
l ' a d m i n i s t r a t i o n f r a n ç a i s e , n e s e r a i t - c e q u e p o u r se p r o c u r e r c a c h e t s e t s c e a u x 
o f f i c i e l s . I l es t a r r i v é q u ' i l y a i l d e s c o n d a m n a t i o n s p o u r ce g e n r e d ' a c t i v i t é s 
(A Nanterre par exemple) . Et c'est peu dire que ce traf ic est lucrat i f : chaque carte se ven
dant plusieurs mi l l iers de nouveaux francs, pour les organisateurs du traf ic, ce sont des 
mi l l ions empochés régulièrement 

Bien souvent, l ' i inmigré vict ime de ce traf ic n'en découvre qu'après coup les impl iea 
l i ons . Il peut même croire que aei papiers sont authent iques, par exemple quand l 'affaire 
est faite et arrangée avant même son arrivée par les soins de compatr iotes plus ou moins 
impl iqués dans le t r a f i c 
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Ol ida : usine d 'a l imentat ion à l e 
val lois (banl ieue parisienne) ; u n mil l ier 
d 'ouvr iers. Mahmadou Fo fana , près de 
6 mois après avoir été l icencié, vient 
d 'être réintégré. Une longue batai l le , 
faite de démarches et pressions synd i 
cales, jusqu'au niveau de la confédéra
t i on C F D T , auprès de la Préfecture, d u 
Min is tère; une batail le menée en asso
c iat ion avec celle des Turcs de 1a con
fect ion. 

M. Fo fana avait une authent ique 
carte de séjour, délivrée par la Préfec
ture.. . mais sans dossier correspondant, 
avec un numéro b i don . V i c t i m e d 'un 
traf ic au s c i nde l 'admin is t ra i ion . D o u 
blement vict ime, pu isqu ' i l a fait 18 
jours de pr ison pour usage de faux pa
piers, condamné aussi à 1000 , 00 F 
d 'amende. Ap rès cela, vidé d 'O l ida , 
arrêté deux fois, sans papiers cette 
fo is et condamné encore à 1 000 ,00 F 
d'amende la première fois, 50 , 001 la 

deux ième ( i l faut d ire qu 'une vingtai
ne de syndical istes étaient cette fois 
présents au t r i buna l de po l i ce ! ) . 

Il travail lait à O l i da depuis 76 . Les 
patrons connaissaient le t r a f i c ; 9 avant 
lu i avaient été l icenciés pour le même 
mot i f dans les années précédentes. 

Comment peut se sentir un travail
leur mun i d 'une tel le fausse carte, si 
vraie pour tan t? Pieds et poings liés, 
otage d u patron. 

Ma is l à . ca n'a pas marché. Sto léru 
a f ini par accepter de lu i accorder U 
carte de séjour portant la ment ion : 
«travai l leur salarié». Il a fa l lu encore 
batai l ler pour que le patron le repren
ne, mars maintenant, c'est fa i t ! 

C'est impor tant . Il ne faut pas qu ' i l 
y ait parmi les travai l leurs d 'une usine 
certains qu i soient l icenciâmes du jour 
au lendemain. Il ne faut pas que le pa
t ron ait de tels otages, car, f inalement, 
c'est pou r tous les travai l leurs de la 
bo i t e que ce n'est pas bon . 
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Comment devient-on militant? Pourquoi? A quoi ressemblent 
les militants du PCML? Par quels chemins, quelles démarches sont-ils 
venus à lui? Pourquoi agissent-ils dans ses rangs? Des questions que 
vous vous posez sans doute. 
Aujourd'hui, nous vous parlerons de Max. Comme on dit, Max 
c'est un vieux de la vieille. Il faut bien le dire, dans notre Parti où 
la moyenne d'âge se situe plutôt autour de la trentaine, Max, qui 
a maintenant atteint ses 55 ans, constitue une exception. Cela 
fait 12 ans qu'il milite dans notre Parti. Faites connaissance avec lui, 
vous ne le regretterez pas. 

MAX Des combats de la Libération 
aux heures d'aujourd'hui... 

Le père de Max était ouvrier 
électricien. 11 était membre du 
Parti communiste avant la guer
re. Sa mère, elle, était plutôt 
d'origine catholique. Les grands-
parents allaient à la messe le df-
manche. Dans la famille, il y 
avait souvent des discussions sur 
ce qu'élait le communisme et les 
points de vue n'étalent pas les 
mêmes. La Révolution d'Octo
bre avait produit un choc sur le 
père de Max. 11 racontait sou
vent les grèves auxquelles il avait 
participé dans sa jeunesse. U ra
contait à sun fils comment ça se 
passait, les heurts avec la police. 
11 faisait son éducation. En 34, 
i l l'avait emmené une fois assis
ter à des affrontements entre la 
police et les ouvriers. Son père 
essayait de lui montrer la réalité. 

En 1939, au moment du trai
té entre l 'URSS et l'Allemagne, 
il n'a pas compris la politique de 
l 'URSS. Ça a été la cassure avec 
le PCF . 

La guerre est arrivée, le voilà 
mobilisé jusqu'en 1940. Quand, 
en 1942, on a commencé à par
ler du travail obligatoire, à avoir 
des informations clandestines 
par des tracts, à voir se multi
plier les rafles dans les cinémas, 
les contrôles à droite, à gauche, 
le père de Max a pensé que son 
fils risquait un jour d'être em
barqué par les Allemands. Com
me une tante travaillait dans un 
laboratoire de pharmacie qu i 
avait été replié dans les Basses 
Pyrénées, c'est là que Max fut 
envoyé. La ville s'appelait 
Salies de Béarn. Max avait alors 
17 ans. 

J l i A N , M I L ITANT D U P C F 
Mettre des produits pharma

ceutiques en flacons, ce n'élail 
pas passionnant. Max, après plu
sieurs boulots, a cherché un em
ploi dans l'électricité, comme 
son père. Finalement, il a été 
embauché dans une petite entre
prise de 4 ou 5 ouvriers. On y 
faisait de l'installation électri
que. Pas beaucoup d'ouvriers, 
mais, parmi eux, il y avait Jean, 
militant actif au PCF . 

Mais laissons parler Max. 
* On participait à des distri

butions de tracts, à des collages 
d'affiches clandestins. La ville 
était à moitié occupée. C'était la 
zone libre d'un côté, la zone oc
cupée de Vautre. Elle était cou
pée en deux. On participait à des 
passages de la ligne de démarca
tion. On faisait passer des gens 
recherchés par la police, des mi
litants qui avaient un travail à 
faire de Vautre côté de la zone. 
On distribuait des tracts dans les 
boites aux lettres ou à la sauvet
te sur les marchés. C'était rapide, 
de manière à ne pas se faire repé
rer. On était tou/ours deux ou 
trois au maximum. Il y. m ovait ; 

un qui faisait le guet et les deux 
autres distribuaient les tracts. 
Celait des tracts qui expli
quaient la situation en France, 
les victoires que remportaient les 
Alliés, les actions de résistance, 
la distribution de tracts, le col
lage d'affiches étaient considérés 
comme un attentat contre l'ar
mée d'occupation. On risquait 
la prison pour un temps illimité. 
Quand tu étais en prison, s'il y 
avait eu des «sabotages» comme 
disaient les Allemands, tu pou
vais être fusillé comme otage. 

« A partir de fin 42, lors de 
I occupation totale de la France, 
il y avait des opérations beau
coup plus lointaines. Il fallait 
traverser les Pyrénées pour faire 
passer les gens en Espagne. Il y 
avait des passeurs professionnels 
ou des gens qui connaissaient 
bien la montagne qui servaient 
de guides. Parfois, on récupérait 
des gens dans Vautre sens qui re
venaient en France. A certaines 
pérUxIcs, on a fait passer des 
aviateurs ou des personnes qui 
avaient été parachutées en 
France. 

LA LIBERATION 
«A partir de juin 44, on a 

commencé à ne plus aller travail
ler aussi régulièrement qu'avant. 
Jean a commencé à dire qu'il al
lait falloir faire autre chose, qu'il 
avait des directives pour inter
cepter les Allemands, les empê
cher de repartir ou de s'écliappcr 
par l'Espagne. Des groupes ont 
été constitués sur la région, diri
gés par le Parti pour fermer h 
frontière espagnole, intercepter 
les Allemands. On était deux 
plus lui pour partir à la frontière 
espagnole. Le temps d'organiser 
le départ, de laisser tomber la 
boite, ça a demandé une huitai
ne de jours. Je me rappelle qu 'on 
était parti en camion. On avait 
un drapeau rouge, c'était la Libé
ration. A h frontière espagnole, 
on a rencontré d'autres camara
des. On était une cinquantaine. 
On montait la garde pour empê
cher qui que ce soit de circuler 
d'un côté et de Vautre. Il fallait 
avoir des papiers spéciaux pour 
circuler. On avait aussi des tours 
d'entraînement militaire. On 
étail armé, je me rappelle que 
/'avais un Mauser. 

PREMIERES QUESTIONS 

«En 44 déjà. Jean s'est posé 
pas mal de questions sur le PCF. 
II y avait des contradictions en
tre les FTP et les FFI. Les 
contradictions, on les connaît 
maintenant, mais à ce moment-
là, on iw voyait pas tellement 
clair. Les FTP étaient pour me
ner l'action contre l'ennemi 
quand il y avait à la mener, sans 
attendre la Libération; les FFI. 
c'était plutôt l'inverse, il fallait 

attendre le jour J. Lui, U s'est 
posé pas mal de questions quand 
les FTP se sont pratiquement 
mis sous les ordres de De Gaulle. 
Il s'est demandé ce que ça vou
lait dire. Il n'était pas d'accord 
là-dessus, pas plus qu'il n'a été 
d'accord pour rendre les armes. 
Il disait qu'on était en train de 
se faire couillonner, de se faire 
piéger. A la Libération, nous 
on pensait qu 'il y allait y avoir 
une prise de pouvoir par les 
communistes, que les commu
nistes allaient être l'élément di
rigeant, l'élément moteur. Mais 
à partir du moment où il a fallu 

R E T O U R A PARIS 
En 1945, à 19 ans. Max est 

de retour à Paris. L'âge de faire 
son service militaire. En plus, pas 
de boulot. L'armée de l'air of
frait des écoles. Il s'engage. Le 
voilà bon pour cinq ans dans 
l'aviation. Pendant deux ans, il 
est à l'école comme mécanicien 
radio. 11 aura l'occasion de man
ger à la table de Charles T l l lon, 
alors ministre et qu i . assez sou
vent, invitait des Iroufions à 
manger avec lui pour discuter. 
Puis la guerre d'Indochine éclate. 
Il refuse de partir. Son contrat 
d'engagement est cassé. Il finira 

Et si c'était à refaire ? 
« Si c'était à refaire, je recommencerais parce que je 

me d i s : o n est p o u r tel ou tel type de société. Si on est 
pour la société capitaliste, il n'y a pas besoin bien sûr 
d'être membre du Parti. Si on est pour une autre 
conception de la vie et de la société, il n'y a pas d'autre 
moyen que d'être organisé. Je ne vois pas comment ar
river à changer la société si on n'est p a s organisé. Avec 
t ou s les problèmes qu'on peut avoir, toutes les diffé
rences qu'on peut avoir, les conceptions différentes sur 
certaines questions, s i o n n'est pas des gens qui veulent 
s'organiser, je ne vois pas comment on peut aboutir à 
un autre type de société. Ou alors on discute en vase 
clos pendant des mois et des mois, chacun de son côté, 
ou alors on fait un parti à tendances, on sait ce que ça 
donne, ou alors on ne fait rien du tout, on reste sous 
la coupe de la bourgeoisie à courber de los. Si la classe 
ouvrière veut un autre avenir, il n'y a qu'en étant orga
nisée qu'elle peut y arriver. 

s Des camarades sont désespérés bien souvent parce 
qu'ils n'ont pas de victoire immédiate, mais il faut se 
dire que les victoires, ça se construit. Ça demande un 
certain nombre de sacrifices. Je suis confiant dans 
l'avenir. Je sais que tout ou lard, la société dans la
quelle on est va éclater. On peut me dire : j'entends 
ça depuis 20 ans, 30 ans, mais o n Voit jour après 
jour que la société capitaliste a de plus en plus de 
contradictions au sein d'elle-même. On sent bien que 
tôt ou tard la classe ouvrière va prendre conscience 
de ce qu'elle peut faire. Tôt o u tard, U y aura un ré
veil Plus tôt ce sera, mieux ce sera bien sûr.» 

se mettre sous la coupe de De 
Gaulle, on s'est aperçu que ça ne 
serait pas possible, on ne voyait 
pas comment ça pourrait se faire 
avec De Gaulle. On voyait mal 
un général de la bourgeoisie diri
ger la classe ouvrière pour pren
dre le pouvoir. 

«Pendant une période, l'idée 
de Jean c'était qu'on devienne 
membres du Parti, mais par la 
suite, il a dit : il va falloir voir 
comment ça va évoluer. Son tra
vail militant était alors beaucoup 
moins axé sur le fait de dire qu 'il 
fallait rentrer au Parti. Il disait 
qu'il fallait être très vigilant. Il 
avait senti qu'il y avait des cho-

«Msy*PkècSlltàht'fa'>"> * " 

son temps dans les bureaux de 
l'armée de l'air, au Ministère. A 
l'armée, il voyait à nouveau le 
gâchis et les combines se réins-
laller. Cétait la classe dirigeante 
qui letirait les marrons du fou. 

Finis les cinq ans dans l'armée 
de l'air, son père qu i s'était mon
té artisan électricien, lu i propose 
de reprendre le commerce à son 
compte. L à , il découvre les pro
blèmes des artisans. Les charges 
étaient écrasantes. A Noisy le sec 
où il travaillait, quand on voulait 
voir le maire communiste pour 
discuter avec lui au sujet des im
pôts ou des charges locaJe$,la re
ports* «a i t toujours : on ne peut 

rien faire. Tout était toujours ra
mené sur le terrain des élec
tions : il faut voter communiste. 
Là . dit- i l . se l imitait leur ambi
tion de changer la société. 

A une période où le travail 
était diff ic i le, Max est tombé sur 
des gens qu i lu i ont dit : ton 
commerce n'est pas moderne, il 
faut le moderniser. «J'ai eu le 
malheur de les écouter» dit Max. 
Il a emprunté de l'argent. Mais, 
avec les charges. U est arrive un 
moment où il n'a plus pu rem
bourser. En plus, l'Etat lu i est 
tombé dessus avec les impôts. 
Par-dessus le marché, des di f f i 
cultés de famille viennent s'ajou-

• a a a ^ p ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Plus les années passaient et 

plus il voyait s'éloigner l'idéal de 
la Résistance : changer la société, 
faire le socialisme. 

Il a cherché, a participé à plu
sieurs trucs soi-disant progressis
tes. Un jour, il rencontre des 
gens disant défendre le petit 
commerce... Jusqu'au jour où ils 
se mettent à parler d'Algérie 
française. C'étaient les pouja-
distes. Il ne va pas plus lo in . Les 
années passent. 

L A R E N C O N T R E 

Et puis, un jour, en 1967, en 
faisant des courses dans Paris, il 
voit une affiche qu i parlait de la 
reconstruction d'un nouveau 
parti communiste en France. E l 
le était signée du Mouvement 
communiste français marxiste-
léniniste qui allait donner nais
sance au P C M L P . rÇa m'a vache
ment intrigué dit Max - ça 
m'a posé des questions». Il y 
avait une adresse. U écrit pour 
recevoir le journal. *Les articles 
que j'ai lus - dit-i l - m'avaient 
passionné et correspondaient à 
ce que devait être pour moi un 
parti communiste». Il se rend au 
siège, boulevard Magenta. Il dé
couvre tout un tas de brochures 
qu i l'intéressent beaucoup. U dé
cide de demander à adhérer. 
Cinq à six mois se sont écoulés 
avant qu' i l ne devienne membre 
effectif du Parti. U participe au 
travail du journal quand il a du 
temps de disponible, à des colla
ges d'affiches, des distributions 
de tracts, des ventes du journal. 
Arrive mai 68 avec toutes ses es
pérances. «Je me rendais compte 
- d i t Max - qu'on étail un peu 
jeune et pas assez nombreux. Ce 
qui m'a frappé, c'est l'attitude 
du PCF. Cela m'a vraiment mon
tré qu 'ils n 'étaient pas pour un 
changement de régime comme 
ils le disent». Décidément, il fal
lait un autre Parti qu i ait une l i
gne révolutionnaire. C'est à ren
forcer ce Parti que Max travaille 
depuis 12 ans. "P;BURNAND 
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Réforme de l'histoire 
à l'école 

Pourquoi une réforme 
des programmes d'histoi
re aujourd'hui? 

Cette réforme reflète la 
prise en compte de transfor 
mations protondes qui ont 
eu lieu ces dernières années 
A l'échelle mondiale. De
puis la I IU République, 
l'histoire était un élément 
important de la formation 
civique. Il s'agissait, selon 
Lavisse l"J de faire de l'en
fant tun citoyen pénétré de 
ses devoirs et un soldat Qui 
aime son fusil». L'histoire 
servait en partie alors à lut
ter contre l'église et les aris
tocrates afin de donner une 
assise solide au pouvoir de 
la Mie République et de pré
parer la revanche contre les 
Allemands (après la défaite 
de 1870). 

Par ailleurs, les program
mes glorifîaiont les conquê
tes coloniales de la France 
et sa émission civilisatrice». 
Or. depuis les années 60, la 
plupart des pays colonisés 
par la France ont acquis leur 
indépendance. D'autre part, 
les pays européens tentent 
de s'unir au sein de la C E E . 

Le pouvoir a donc moins 
besoin d'une histoire cocar
dière avec Jeanne d'Arc, 
8ayard. Clemenceau, etc. 
L'histoire est déjè devenue 
facultative à l'école primaire 
où elle fait partie des activi
tés d'éveil. Cela signifie que 
le maître, s'il le souhaite, 
peut proposer A ses élèves 
de faire l'étude de l'histoire 
de leur village ou tout autre 
travail. Cependant, il faut 
une solide formation pour 

qu'un tel travail soit bien 
compris. 

Autrefois, le lycéen de
vait en 7 ans étudier l'aven
ture humaine, de la préhis
toire A nos jours. Dans les 
faits, d s'agissait surtout de 
l'histoire des élites et des 
«grands*. Mais depuis quel 
ques années, il s'est déve 
loppé parmi les professeurs 
une tendance à parler des 
événements sociaux, des lut 
tes paysannes, des révoltes 
ouvrières, du travail des en
fant* au XI Xe siècle, etc. 
Les enseignants abordaient 
alors les faits sociaux, les 
faits économiques, la vie 
quotidienne du peuple. Il 
faut dire que la moyenne 
d'âge des professeurs d'his
toire est -de 32 ans. Tous 
étaient étudiants en mai 68. 
Las raisons que je viens 
d'énoncer expliquent la ré
forme entreprise par le mi
nistre Haby. 

rV-i v y a-t-il disparition 
de l'histoire dam la se
condaire ' 

L'histoire continue d'Atre 
fimmiinix!, mais d'une façon 
différente. L'horaire a été 
amputé d'une demi-heure 
par semaine tandis que le 
temps et l'espace è décou
vrir sont étendus. Civilisa
tions musulmane, chinoise, 
indienne... Etude de grands 
thèmes comme le commerce 
des origines à nos jours. Du 
fait de cette réduction d'ho
raire et de l'élargissement 
des thèmes, il a fallu effec
tuer un découpage qui sem
ble donner la part belle aux 

CHASSI D* 
TOPIX ers 

L ' h i s t o i r e des «grandes ba ta i l l e s» et des «grands h o m m e s » te l l e q u ' o n 
l 'enseignai t à l 'éco le a serv i p endan t p l u s d ' u n s ièc le à p répare r des gé
né ra t i ons de c i t o y e n s et d e so lda t s à la r e conquê te de l ' A l s a c e - Lo r r a i -
ne et a u x guerres co l on i a l e s t o u t e n c r éan t un consensus en t r e les c las
ses. A c t u e l l e m e n t une r é f o rme de l ' ense ignement de l ' h i s to i re se me t 

e n p lace d a n s le s e conda i r e et o n en t end pa r l e r 
d a n s t ous les a z imu t s de c r i se et d e d i s p a r i t i o n de 
l ' h i s to i r e . Y a-t- i l c r i se o u a d a p t a t i o n d e ce t ense i 
g nemen t aux n ouveaux be so i n s d u p o u v o i r à la 

ve i l le d u « 3 é m e m i l l é n a i r e » ? C 'es t la q u e s t i o n que nou s 
avons posée à un m e m b r e d u c o m i t é de r é da c t i o n d u Peuple 

français, revue d ' h i s t o i r e popu l a i r e . 

l'évolution des méthodes 
Nos ancêtres, les Gaulois... agricoles que la manière 

dont les paysans se sont or
ganisés pour défendre leurs 
communaux contre la bour
geoisie citadine et rurale au 
X V l l l e -XIXe siècle. 

Faut-il regretter l'histoire 
chronologique et les an
ciens programmes? 
En 1ère et en terminale, 

on traitera désormais des 
problèmes contemporains : 
la décolonisation, le Tiers 
Monde, le fascisme, la deu
xième guerre mondiale, les 
droits de l'homme... Il se
rait paradoxal de regretter 
l'histoire des batailles et des 
«grands hommes». 

Avec ces nouveaux pro
grammes, les enseignants 
qui le veulent ont plus de 
latitude pour aborder les 
problèmes brûlants d'au
jourd'hui. 

Car l'histoire n'est pas 
neutre. Lavisse lui-même 
écrivait : «Je ne vois pas 
comment séparer l'histoire 
de la poktÎQue. Il faut que 
les enfants fassent de le poli 
tique comme le bourgeois 
gentilhomme faisait de la 
proses. L'histoire a toujours 
été l'enjeu d'une lutte polit i
que entre le i classes domi
nantes et le peuple. 

P r o p o s recue i l l i s 
par L é o n C l a d e l 

LA CAM*AiÀ ••• 
VlHKFMr &ANS IA VtLLf ET 
\0t t/OTABtPS 

LE «JE VUE CHEF FUT PROCLAMÉ ROI 
PES AfVERNES. 

F'CARTtKeNT 

périodes d'apogée et de 
consensus social, O n étudie
ra la démocratie A Athènes 
du Ve siècle avant J.C., la 
Gaule romaine au Ile siècle 
(on passe sous silence la 
conquête et la résistance 
qu'elle a engendrée. Les pro

jecteurs sont braqués sur des 
périodes où les conflits so
ciaux sont peu aigus. A pro
pos de la Révolution fran-
çalse, on parlera peu des 
Sans-culottes et de la pério
de de crise de 1793-1794 II 
est prévu d'étudier plutôt 

I") Lavis» : dai génération» 
<I élèves ont apprit «Ihi noire 
de France» A partir da* pro
gramme» conçut par cat hiro-
rien au début de U l l le RApubli-
qua. Ecrasement da la Commu
ne, conquèta de l'Indochine, rA-
vaa da marn i " mrm las Prut-
l iemjtal était lacomaxta. 

...TELE RENDEZ-VOUS....TELE.RENDEZ"VOUS.. 
A par t i r d u H m a i . 
T o u s les so i r s sur I F l . à 18h4S 
L E J O U R N A L T E L E V I S E 
D E M A I - J U I N 40 

Soir après soir et 40 ans après, Henri Amou-
roux va raconter uux téléspectateurs la courte pé
riode qui, du 10 mai au 24 juin 40, a vu l'anéan
tissement de l'armée française par les nazis. Pro
jet ambitieux : il est difficile - même si l'on dis
pose de films, de photos et de cartes ~ de décrire 
sous forme de journal télévisé la campagne de 
France sans tomber dans le commentaire de ba
tail le. 

«H faut, dit Henri Amouroux, montrer, et 
là les archives en témoignent, le décalage entre 
l'attitude de la France et celle de l'Allemagne. 
D'un côté, une lenteur et un manque de résolu
tion flagrants, de l'autre une organisation et un 
sens de l'attaque extraordinaire'. Dans les trois 
premiers épisodes déjà projetés à la presse, le nar
rateur met en lumière les conditions qu i ont pré
cédé l'affrontement : le 9 mai, à la veille de l'at
taque, le gouvernement Keynaud était démission
naire, 12% de i soldats mobilisés étalent permis
sionnaires. D'un côté, une armée moderne qui ve
nait de se battre en Pologne, de l'autre une trou
pe complètement démobilisée par les illusions de 
Munich. Peut-être Amouroux insiste t il un peu 
trop sur le décalage technique entre les deux ar
mées, sur ce qu' i l appelle la division des Français 
alors qu' i l aurait pu montrer avec plus de relief 
l'esprit de concession des dirigeants français vis-
à-vis du Relch nazi, dirigeants qui nourrissaient 
encore en 40 l'Illusion d'un renversement d'al
liance qui aurait détourné Hitler contre l 'URSS. 

Amouroux a Intitulé ta série 'Journal d'un 
printemps tragique*... Des illusions chèrement 
payées, une leçon de plus en plus actuelle. 

M a r d i I 3 m a i à 2 0 h 3 5 
Le s doss ie rs de l ' éc ran 
«LA CONDITION FEMININE» 
i n t r o d u i t par u n t é l é f i lm amé r i c a i n : 
«Les filles au bureau» 

Ben Nayfak, propriétaire d'un grand m./;asm 
à Houston a décidé d'ouvrir le «plus grand com
plexe commercial du monde», de l'autre côté de 
la ville. 

Les travaux vont durer un an. 
A idé de ses deux adjoints, Mike Holden et Bi l l 

Pearson, Lee Itawling. le chef du personnel, est 
chargé de constituer une équipe «jeune et dyna
mique! pour la nouvelle entreprise. 

Trois jeunes femmes sont recrutées : Rita. 
Karen et Tracy, qui . bien qu'elles habitent en
semble, n'ont pas du tout les mêmes ambitions. 

Karen e l Tracy, les plus jeunes, croient qu' i l 
suffit de travailler pour réussir et refusent toute 
compromission. Quant à R i ta , moins naïve et 
sans scrupules, elle grimpe les échelons, entre 
dans toutes les intrigue», i hésite pas à flirter 
avec ats chefs jusqu'à ce qu'elle obtienne un pos
te Important. A quelques jours de l'inauguration 
du complexe, Ben Nayfak meurt d'une crise car
diaque. Ses adjoints engagent une bataille féroce 
pour le contrôle de l'entreprise. 

L e i femmes, celles qui ont du travail, occu
pent bien souvent les postes les plus déqualifiés 
et les moins rémunérés. Non contents de les ex
ploiter, les patrons ou les chefs exerçant un véri

table chantage à l'emploi ou à La pro mu*, ion pour 
obtenir leurs faveurs. Mais 1a condit ion féminine 
dans la France d'aujourd'hui, c'est aussi le chô
mage des femmes, I application de la loi Vei l , le 
problème des crèches, le v io l , etc. Un dossier de 
l'écran qui promet d'être animé. 

J e u d i 15 ma i sur T F I 
R A O U L . L A M O T O , L E S J E U N E S , 
E T L E S A U T R E S 

Kick... c'est le nom d'une pièce qui sert à met
tre en marche d'un coup de pied le moteur de la 
moto. 

Raoul : un homme de cinquante ans, passion
né de mécanique et de moto, le seul à dialoguer 
avec les jeunes. A lba, petit village de l'Ardeche 
est divisé en deux clans : les -pour - et les «con
tre». Ceux qu i sont pour la moto et pour les jeu
nes, ceux qu i sont contre la moto et contre les 
jeunes. 

Huit jeunes étudiants, fils de notables ou de 
paysans, se retrouvent ainsi au cours de sorties 
en moto. Dans cette série en 6 épisodes, le réali
sateur, Louis Rngnogm, a voulu aborder «dune 
part, ce phénomène de la moto chez tes Jeunes 
et d'autre part ce manque de conversation entre 
les jeunes et leurs parents qui trouv-'nt ça aber
rant». Si le fi lm avait été situé dans un milieu ur
bain, il y aurait sûrement gagné en authenticité. 
Par ailleurs, dans les, deux premiers épisodes, les 
jeunes sont très peu montrés dans leur travail, 
sauf une fille employée dans la pharmacie du 
village. On ne voit les jeunes que sur leurs motos. 

...TELE RENDEZ-VOUS....TELE.RENDEZ-VOUS... 

L E ROI ET L 'O ISEAU : 
U N E D O U B L E 

V ICTOIRE 

SI vous aimez le tra
vail bien fait, si vous ai
mez l'humour et la pué-
aie, allez-voir Le Roi et 
l'Oiseau (Réalisation Paul 
l .r imaulU. 

I l n'est pas douteux 
que Jacques Prévert s'est 
inspiré de Métropotis de 
Fritz i -i.i,; : b descrip
t ion du palais royal fait 
penser au Yoshiwara, 
monde des seigneurs, 
avec ses jardins suspen
dus, el l'on retrouve dans 
les deux films l'atmos
phère sinistre de la ville 
d'en bas, avec les esca
liers qu i y mènent, les 
souterrains où les ou
vriers travaillent A la 
chaîne, voire enchaînés; 
ma i l Ici, les opprimés ne 
se trompent pas de cible : 
Ils ne se révoltent pas 
contre Moloch. la machi
ne, mais s'en servent 
pour détruire le despotis
me. Ici, i l n'est pas ques
t ion, comme dans Métro-
polis d'une réconciliation 
finale des classes (Fritz 
lang admettait d'ailleurs 
la fausseté de sa conclu
sion); le despote et ses 
sbires sont irrémédiable 
ment vaincus. Grimault 
apporte A ce scénario ses 
couleurs, ses dessins et le 
mouvement. La synthèt* 
donne un récit entrai 
i iani, admirable d n u -
mour et de poésie dont 
vous avez sans doute vu à 
la télévision quelque* ex
traits, la description du 
palais royal, la poursuite, 
l'intervention du robot 
l(k)ldorak avant l'heu
re?), en sont les mo
ments les plus capti
vants. 

B R E C H T ET O D E T S 
2 F O R M E S D E 
T H E A T R E O U V R I E R 

Marcel Bluwal, réalisa-
teur de télévision et met
teur en scène, vient de 
monter parallèlement 2 
pièces de théâtre qu' i l 
Joue successivement dam 
la même séance au ThéA. 
tre de l'Est Parisien. L'une 
est de Odets : le F .T. Y . 
l'autre de Brecht : M l . . . 
gnnny. Ce* deux auteurs 
proches des communis
tes ont deux démarches 
différentes. 

Dans une interview, 
Rluwal explique pour
quoi il a choisi deux 
auteurs des années 30. 

«Parce que j'éprouve 
une grande tendresse 
pour ces gens qui dénon • 
çaient l'injustice sociale. 
A une époque qui fait 
de l'inégalité le fonde
ment de la société, c'est 
aises stimulant. Au mo
ment où Ton élimine 
l'Hutoire des program
mes scolaires, je crois, 
moi, qu'une société sans 
histoire est une.société 
sans avenir. Enfin, les pé
rils qui «montaient» dans 
ces années-là sont les 
mêmes qui nous mena
cent aujourd'hui . (...) 

Mais le théâtre c'est 
aussi le plaisir. Or, je 
m'ennuie de plus en 
plUë au théâtre. Alvih, 
je crois qu'il esl urgent 
de revenir à des pie-
ces fortes, perceptibles 
têt gens nnt besoin de 
comprendre ! Les fan
tasmes des metteurs en 
scène, cela produit quel
ques fois de grandes 
choses, mais U est temps 
de retrouver le consen
sus avec le public. On 
ne fait pas de théâtre 
sans public*. 

* TEP , 17 rue Maître-
Brun. 75020 PARIS . 
Tel : 63,6.91.62 f , 



ERNATIONAL 

lin officier vietnamien 
confirme l'usage 

de l'arme chimique 
au Cambodge 

U n of f ic ier d 'art i l ler ie de 
l 'armée v ietnamienne, occu 
pant te Cambodge depuis 
janvier 79, a déserté son uni
té, la 75e d i v i s i on , en jan
vier, après 15 an i passés 
dans l 'armée popu la i re viet
namienne et 11 ans au part i 
commun i s te . 

Ses révélat ions con f i r 
ment les nombreuses décla
rat ions d u gouvernement d u 
Kampuchea démocra t ique 
(dit «khmer rouge»! sur 
l 'ut i l i sat ion de gaz tox iques 
par l 'armée v ietnamienne et 
le détournement des aides 
al imentaires au p r o l i l de 
l 'occupant. Se lon L» Monde 
d u 2 9 avr i l , cet of f ic ier viet
namien a déclaré que *det 
gaz de combat sont réguliè
rement utilisés, en parttcu-
lier des gaz incapacitants 
qui, selon lui, sont appelés-
CZ len réalité CSf Quand ils 
sont d origine américaine et 
HZ quand ils sont de fabri
cation soviétique et qui se
raient entreposés dans l'an
cienne base américaine de 
LongBinh, près de Ho-Chi-
Minh Ville. Ils peuvent être 
mortels dans certaines con
ditions et causer parfois des 
effets secondaires : impuis
sance cher les hommes, for
mation de fœtus anormaux 
chez les femmes. Tous les 
types de canons sont pour
vus d'obus chimiques, dont 
l'emploi est autorisé au ni
veau du régiment, et qui ont 
été massivement utilisés au 
Cambodge depuis l'an der 
nier. Il en a constaté l'em
ploi è Kompong Cham en 
/anvier 79 1140 obus en une 
heure,, è Kratié, è Siso-
phon, Poipet, Phnom-Ma/ai. 

Kompong Speu. D'autre 
part, des produits chimiques 
ont, selon lui, été répandus 
dans certains cours d'eau 
pour les empoisonner. 

« Il déclare aussi que 
beaucoup de ses camarades, 
fatigués eux aussi par la 
guerre, songent à déserter, 
qu'ils ont subi de lourdes 
pertes lors de l'attaque du 
Cambodge, lors du a net
toyage* des zones frontaliè
res (...), il nous dit que la ra
tion de ses hommes était 
composée aux 2/3 de riz 
donné par les organismes in
ternationaux et pour le reste 
de blé soviétique (...).» 

70 morts à Kaboul : 
le prix de l'amitié soviétique 

Depu is le 12 avr i l , tes 
étud iants de l 'université de 
K a b o u l se sont m i s en grève 
i l l im i tée pour protester con
tre l ' invas ion de leur pays. 

D u 26 au 3 0 avr i l , de vio 
lentes mani festat ions ont eu 
lieu dans le centre de K a 
bout. Des élèves de l 'école 
secondaire d 'Hab id i a , la p lus 
grande d u pays ( 1 2 0 0 0 élè
ves), ont lapidé des tanks so 
v iét iques. Les cérémonies 
pour le 2e anniversaire d u 
coup d ' E t a t pro-soviét ique 
d u 27 avr i l 1978 (que 
les autorités fantoches et 
leurs ma î t res d u K r e m l i n ap
pel lent la « révo lu t ion 
d 'avr i l») ne se sont pas dé
roulées tel que l 'enten
daient les autor i tés. Dès le 
26 , les « hâtes étrangers» 
(pro soviét iques qu i ap
pu ient l ' occupat ion russe) 
étaient reçus par les mani 
tants è coups de ca i l loux et 

de pommes de terre. Les 
rues de la capita le retentis
saient de slogans tels q u e : 
«Mort aux soviétiques», 
«Mort è Babrak Karmah. 
L'escorte russe a a lors ou
vert le feu et tué plusieurs 
lycéens. Des mi l l ie rs de per
sonnes (surtout lycéens) ont 
con t inué A manifester, en 
portant les cadavres de leurs 
camarades sur leurs épaules. 
Le mouvement s'est étendu 
au lycée de G h a z i . au sud-
ouest du pays, où des m i l i 
taires russes ont été attaqués 
à coups de couteau. 

Pour l 'ensemble des m a 
nifestat ions, Chine nouvelle 
fait état de 7 0 morts pa rm i 
les manifestants. Dans tous 
les cas. les so ldats afghans 
ont refusé de tirer sur leurs 
compatr io tes et ce sont les 
Russes - ut i l i sant des héli
coptères de combat M l 2 2 -

q u i se sont chargés des tue
ries. 

Depu i s le soulèvement en 
masse des 21 et 22 février, 
ce sont les a f f ron tements les 
plus impor tan ts à K abou l . 
E t cette fo is , une sect ion de 
la tendance K h a l q d u «PC» 
(celle opposée à Karmal) 
soutenait les manifestants. 

D'autre part, c i tant des 
sources haut placées à Ka
bou l , l'agence d ' i n f o rma t i on 
ind ienne - PT I - a f f i rme 
que l ' U R S S a dép l oyé en 
Afghan is tan des missi les ba 
l ist iques de portée moyenne 
è ogives nucléaires de haute 
puissance. PTI a f f i rme égale 
ment que 5 0 0 0 tanks et vé 
hicules b l indés, pour trans
port de mi l i ta i res , s tat ion
nent à la f ront iè re i ranienne 
o ù sont prêtes quatre o u 
c i nq d iv i s ions russes. 

C l a u d e L E B R U N 

IRAN-
Le fiasco de Tebas : il y a 

des circonstances où 
les incidents de parcours 

et les défaillances 
techniques 

prennent valeur 
de symbole. 

Pro-américains ? 

Le Pak i s tan que la pro
pagande soviét ique pré
sente c o m m e un instru
ment de Wash ington et 
c o m m e la base de départ 
d ' i n f i l t r a t i ons amér ica i 
nes en A fghan i s tan , a sé
vèrement c ondamné l'at
taque amér ica ine en Iran. 
L e min istère des A f f a i r e s 
étrangères pak is tana is a 
démen t i fo rme l lement 
que des avions d u c o m 
mando amér ica in aient 
décol lé du Pak is tan. 
C o m m e d'autres pays du 
T iers M o n d a , il a qua l i f i é 
l 'opérat ion d'tmadmissi 
blet, const i tuant tune 
violation grave de la sou 
veraineté iranienne». 

Le J apon , dont l'éco
nom ie serait très af fectée 
par u n b locus des por ts 
d u G o l f e est l ' un des ra 
res pays impér ia l istes de 
seconde catégor ie è avoir 
«regretté» l ' in tervent ion 
amér ica ine. L e premier 
min is t re O h i r a a déc la ré : 
«Les € têts-Unis ne sont 
plus une superpuissance 
mais une puissance tout 
court. Le temps est passé 
OÙ nous pouvions nous 
reposer sur la force amé
ricaine Le dollar, au
trefois plus fort que l'or, 
n'est plus qu'un morceau 
de papier ; cette baisse de 
la monnaie américaine 
nous fait marcher sur des 
chemins boueux». 

Chars russes à Kaboul - janvier 1980 

L A P L U S G R A N D E G R E V E 
D U B R E S I L 

Les métal los de la banl ieue in
dustr ie l le de Sa© Paulo sont tou
jours en grève depuis le 1er avr i l , 
tandis que la crise économique 
s'aggrave : 77.2% d ' i n f l a t i on en 
1979 t t vers les 100% en 1980 . 
aggravation du déf i c i t du c o m 
merce extér ieur et de la dette 
extér ieure. 

B ien que la grève reste loca
lisée, la sol idar i té s'organise dans 
tou t le pays et l'église appuie pu
b l i quement le* grévistes Et dans 

le Minas Gérais, ce sont les pro
fesseurs q u i sont en grève géné
rale. 

Des dizaines de dir igeants 
synd icaux destitués, arrêtés 
(dont «Lu l a» , le leader le p lus 
popula i re) et même kidnappés, 
bruta l i tés pol ic ières - y compr i s 
contre des par lementaires, encer
c lement d 'une église par les b l in 
dés... r ien n'arrête les 3 0 0 A 
350 000 métal los dans la p lus 
grande lutte ouvr ière de l 'histoi
re d u Brési l . La grève est dir igée 
par une commiss ion de 400 tra
vail leurs. 

A l o r s que la junte parlait hier 
d'«ouverture politique», e l le re
fuse de négocier. E l le voudra i t 
au jourd 'hu i l icencier tous les gré
v istes! La Con fédéra t i on mon
d ia le du travai l a, le 28 avr i l , 
porté p la inte auprès d u B IT 
contre le gouvernement brési l ien 
pour «violation caractérisée de le 
liberté syndicale ». 

Malgré l ' in terd ic t ion de mani
fester et le gigantesque déplo ie
ment po l i c ier , la journée du 1er 
Mai a vu déf i ler des dizaines de 
mi l l iers de métal los dans les fau
bourgs de Sao Pau lo Ceux-c i 
ont même réussi à reconquér i r la 
stade de Sao Bernado occupé de
puis deux semaines par les forces 

de répression, l ieu o ù ils tenaient 
leurs assemblées générales. 

D E S P A Y S A N S 
G U A D E L O U P E E N S 

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

Des paysans guadeloupéens, 
avec le sout ien des syndicats an
t ico lon ia l i s tes que sont l ' UPG 
(Un ion des paysans pauvres de la 
Guade loupe ! et l ' U T A (Un i o n 
des travai l leurs agricoles!, occu
pent depu i s le 1er Ma i cent hec
tares de terres de la aSoc iété 
agricole» dont le pa t ron n'est 
r ien moins que le groupe Empa i n 
Schnoider. Le mouvement a été 
déc lenché pour protester cont re 
la p lan ta t ion de bananes sur des 
terres généralement cult ivées en 
canne A sucre. L 'object i f d u co
lonia l isme français étant de sub
stituer la cu l ture de la banane A 
cel le de la canne A sucre estimée 
moins rentable. Les synd icats re
fusent cette a l ternat ive, ils ex i 
gent no tamment la rep lantat ion 
immédiate de la canne, la réali 
sat ion de travaux d 'ent re t ien , 
le d i s t r i bu t ion des terres aux 
paysans sous fo rme de fer
mage... 

L A C O L E R E 
D E S P A L E S T I N I E N S 
D E C I S J O R D A N I E 

Depu is des mois, le premier 
min is t re israél ien, Beg in, en 
courageait l ' imp lantat ion de 
nouvel les co lon ies sionistes en 
C is jordanie. terr i to ire palesti-
nien occupé depuis 1967. 

Vendred i 2 ma i , u n c o m 
mando palest in ien attaquai t un 
groupe de sionistes extrémistes 
d u «Goush E m o u n i m » qu i ve
naient d'organiser l ' o ccupa t ion 
d ' u n nouveau quart ier dans 
l 'anc ienne vi l le pa lest in ienne de 
Hebron. L 'attentat faisait 5 
morts et 17 blessés. 

Auss i tô t l 'armée d 'occupa
t i o n israél ienne se décha îna i t 
cont re toute la popu l a t i on ara
be de C is jordanie : arrestat ion 
e t expu l s i on de 3 notables de la 
région do Heb ron , couvre- feu, 
chassa A l 'homme, fermeture 
des ponts vers la C i s jo rdan ie . 
actes de vandal isme et coups de 
feu contre des maisons arabes. 

Mais la révolte popu la i re ne 
s'est pas fait attendre et mena
ce d embraser l 'ensemble des 
terr i to i res occupés depuis 67. 
Samedi , les mani festat ions de 
femmes et entants palest in iens 

étaient dispersées par des héli
coptères, bombardan t des gre
nades lacrymogènes. 

Déc idément , « l ' au tonomie» 
de la C is jordanie et de Gaza , 
prévue par les accords de Camp 
Dav id , prend de p lus en p lus 
l 'a l lure d ' un vaste b luf f . 

B O Y C O T T 
D E L ' E D U C A T I O N R A C I S T E 

E N A F R I Q U E D U S U D 

Plus de 1 0 0 0 0 0 lycéens mét is 
et ind iens boyco t t en t les cours 
depuis trois semaines pour p ro 
tester cont re «l'éducation racis
te». 

Le 30 avr i l , 8 5 4 lycéens mét is 
ont été inculpés pou r avoi r pr is 
part la vai l le A u n «ressemble 
ment illégal» dans une école prés 
de Johannesburg . L a po l i ce a 
également procédé dans les au-
ues couchas de la popu la t i on A 
de nombreuses arrestat ions d 'op
posants A la po l i t i que d'apar
the id . 

Des inst i tuteurs des écoles 
métisses o n t rejo int le mouve
ment ainsi que les lycéens no i rs . 
Le 1er ma i . pour la premiers fois 
le personne l et les élèves d ' une 
école b lanche *e sont déclarés so
l idaires du boycot tage . 
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USA Intervention militaire américaine en Iran. La route du pétrole menacée. 
Les troupes russes à quelques centaines de km de là, en Afghanistan. Les marines américaines et soviétiques 

face à face dans le détroit d'Ormuz ... De quoi demain sera-t-il fait ? 

Qui est responsable de l a crise 
E n chois issant l ' interven

t ion mi l i t a i re cont re l ' Iran, 
les U S A on t de nouveau eu 
recours A cette po l i t i que de 
la force, t yp iquement impé
r ia l is te qu ' i l s o n t tant de 
fo i s expér imentée par le 
passé con t r e les peuples d u 
monde . L 'échec de l 'opéra
t ion ne do i t pas nous fa i re 
oub l ier q u e des centa ines de 
soldats amér ica ins ont dé
barqué en Iran, violant l ' in
dépendance de ce pays d u 
T iers Monde 

Certa ines personnal i tés 
c o m m e M i t te r rand ou forces 
po l i t iques c o m m e le R P R 
ont jus t i f i é l ' in tervent ion 
amér ica ine c o m m e la répon
se lég i t ime A la pr ise d 'o ta 
ges de Téhéran. L e secrétai
re général d u R P R a même 
déc la ré : «Je pense que les 

premiers responsables de 
cette affaire ne sont pas les 
Etats-Unis. Ce sont ceux qui 
qui, dès le départ, ont enva 
hi une ambassade, pris des 
diplomates en otage et ain
si commis les premiers un 
acte de guerre. » 

Nous avons tou jours con
damné la pr isa d'otane* 
c o m m e non c o n f o r m e au 
dro i t in ternat iona l . Mais 
pu i squ ' on nous par le de res
ponsab i l i té première , hé 
b i en , par lons -en l Q u i « ins
ta l lé le Shah d ' I ran au pou
voir en 5 3 par un c oup 
d ' E t a t ? Qu i a protégé et 
soutenu jusqu 'au dernier 
momen t sa d i c ta tu re san
glante et ant ipopu la i re ? Qu i 
a f o rmé des o f f i c i e r s d e la si
n is t re po l i ce secrète, la Sa-
vak, d on t l ' un des cr imes les 

Pour la première fois, l'agence Tass a évoqué dans 
un commenta i re la poss ib i l i té d 'ut i l i ser «t'arme éner
gétique» cont re l ' Europe si cel le-ci prenait des sanc 
t i o n i con t ra l ' U R S S 

L'agence Tass rappel le inc idemment que les pays 
d 'Europe de l'est fournissent prés de 100 mi l l i ons de 
tonnes de p rodu i t s énergétiques chaque année à 
l ' Europe et au Japon et que. d ' ic i l 'an 2 000 . l ' U R S S 
devrait l ivrer 4 0 0 mi l l iards de m3 de gaz â l ' Europe 

De Q U O I ca lmer le courage déjà bien mince de nos 
hommes d'affaires, p lus préoccupés de pétro le que 
d ' indépendance européenne.. . 

Le tiere-monde condamne 
Les pays du T iers M o n d e on t été n o m b r e u x à con

damner l 'opérat ion amér ica ine en Iran. C 'est le cas 
des pays arabes, q u ' i l s'agisse de pays aussi d i f férents 
que l 'A lgér ie , l 'A rab ie Saoudite o u le K owe ï t (excep
t i o n faite de l ' Egyp te ) . L e secrétaire de la L igue arabe 
a déc laré : «Le recours du président Carter à une op
tion militaire, alors que l'ONU a pris en charge la re
cherche d'une solution pacifique, constitue un revi
rement redoutable qui e transformé les données de la 
crise irano-américaine et risque de se répercuter sur la 
paix mondiale et sur les impératifs de la sécurité dans 
la région arabe». 

L a C h i n a popu la i re a également c o n d a m n é l' inter
vent ion. Ap r e s avoir souhai té que le gouvernement 
i ran ien l ibéra les otages, la déc la ra t ion ch ino i se pour
su i t : «Mais nous considérons également que les sanc 
tions du gouvernement américain contre l'Iran et son 
opération de sauvetage en violation de l'intégrité ter 
ritoriale et de la souveraineté de l'Iran, non seulement 
sont inutiles à la solution du problème, mais aussi ag 
gravent davantage la situation». 

E t l 'agence Ch ine nouve l le d 'a jouter : «Lepireest 
que les sanctions et la tentative de sauvetage ont créé 
une situation dont le Kremlin peut profiter pour 
avancer sa poussée vers les eaux chaudes du Sud». 

plus révoltants fut d 'avoir 
to r tu ré des pet i ts enfants de 
3 4 ans. leur arrachant bras 
o u jambes devant leurs pa 
rents pour qu ' i l s a vouen t ? 
Q u i a d o n n é asi le au Shah , 
refusant obs t inément d e le 
livrer aux autor i tés iranien
nes, mot i van t ainsi la co lère 
d u peuple i ran ien? B i en p lus 
q u e les otages, c'est leur 
propre image de marque de 
puissance impér ia l is te que 
les U S A veulent sauvegar
der. Même battus, ils ne veu
lent pas s'avouer vaincus. 
C'est la même logique qu i 
les avait poussés en ma i 75 , 
que lques semaines à peine 
après la v ic to i re du peuple 
c ambodg i en , à tenter une 
opé ra t i on mi l i t a i re con t r e 
le Cambodge à part i r d u ba 
teau-espion «Mayaguez», 
rempl i de marines. C'est la 
logique de l ' impér ia l i sme : 
même af fa ib l i , même vain
cu par u n peup le , i l ne 
change pas de nature. 

I.a sœur du Shah 
et les services secrets 

Israéliens 
Tenta t i ve d'assassinat 

d u min i s t re i ran ien G o t -
zadegh; l 'affaire des ota
ges d e Londres ; attentats 
meurtr iers en Iran : les 
co ï n c i dences sont t rop 
t roub lantes pou r qu ' on 
ne se demande pas si les 
services secrets amér i 
cains ou ceux d ' u n pays 
«ami» des U S A ne sont 
pas mêlés A ces inc idents . 

Et c o m m e par hasard, 
o n apprend que la sceur 
du Shah , la redoutable 
Ashraf , est depu i s que l 
ques semâmes en Israël. 
Se lon Jeune Afrique, «le 
gouvernement et sas ser 
vices secrets ont mis i sa 
disposition d'énormes fa
cilités pour organiser et 
entraîner des comman
dos de quelques centai
nes d'Iraniens». 

Ne sont- i ls pas déjà 
entrés on ac t i on con t r e la 
répub l ique i ranienne? 

Au Kreml in , 
on jubile 

Une menace pou r la 
p a i x mond ia l e , une bon
ne auba ine pour Mos cou , 
tel les sont aussi les caractô 
r l s t iques de l ' in tervent ion 
amér i ca ine en Iran. 

C ô t é U n i o n sov iét ique, 
o n a menacé d ' in terven i r en 
Iran si les U S A tenta ient 
une opérat ion mi l i ta i re . Cô
té U S A , o n n 'exc lut pas une 
nouvel le in tervent ion. D'es
calade en escalade, j usqu 'où 
i r a - t o n ? 

A t t a q u é par les U S A , dé
da igné par l ' Eu rope , l ' I ran 
n'est-i l pas poussé A se tour
ner vers l ' U R S S pour résis
ter à l ' i so lement dont l'en
tourent les puissances occ i 
den ta les? V o i l à en tou t cas 
q u i va rendre p lus d i f f i c i l e 
l 'app l i cat ion de la po l i t i que 
encore réaff i rmée par le pré
sident iranien après l 'atta
que amér ica ine «à savoir 

une politique d'indépendan
ce rte s'appuyant ni sur les 
superpuissances soviétique 
ou américaine, ni sur tout 
autre gouvernement ou pou
voir». 

D'autre par t , dans le con
tex te in ternat iona l ac tue l et 
mo ins de 4 mois après l ' in
vasion de l 'A fghan is tan , 
l 'échec amér ica in prend va
leur de symbole , le s ymbo l e 
car icatura l de l 'affaiblisse
ment des U S A : i l vient 
après la chute d u Shah , 
après le N icaragua, après la 
défa i te américa ine face aux 
3 peup les v ie tnamien, cam
bodg ien , laot ien, en 1975. Il 
est encore accentué par les 
d iv i s ions au sein de l 'équipe 
dir igeante c o m m e le mont re 
la démiss ion d u Secrétaire 
d 'E ta t . C y r u s Vance. Nou s 
nous réjouissons d u f iasco 
amér ica in en Iran. Mais ceci 
ne saurait faire oub l ier que 
pendant ce temps-IA, l'ar
mée russe fusi l le les étu
d iants de Kabou l o u les ré 
sistents des vi l lages afghans! 

A lo r s , par compara i son , 
le fiasco amér ica in «n Iran 
mat en lumière tou te la 
puissance de la nouvel le 
éto i le montante de l ' impé
r ia l isme, l ' U n i o n sov ié t ique. 
Il faut d i r e q u e depu i s te dé
but des années 70 , Moscou 
mul t ip l i e les offensives m i 
l i taires con t r e le T iers M o n 
de, d i rec tement o u par pays 
interposés, A la même ca
dence que les U S A mu l t i 
p l ient las reculs. Rappe lons 
l ' Ango la , le Za ï re , l ' E th io 
pie, le Cambodge et dern iè 
rement l 'A fghan is tan. 

E t si le recul amér ica in 
est b ien réel et b ien actue l , 
la défa i te h is tor ique de l'hé-
gémon i sme soviét ique n'est 
encore qu ' une perspect ive 
A long terme, même si e l le 
se t rouve déjA par t ie l lement 
însci rte dès au jourd 'hu i dans 
la lut te hé ro ïque des peu
ples afghan, é ry thréen. cam
bodg ien. . . 

L 'Europe, pas plus loin que le bout de son nez 
«La France est disposée 

à poursuivre ses efforts et, 
je pense, la Communauté 
également, en solidarité avec 
les Etats Unis, pour la libé
ration des otages détenus en 
contradiction avec les droits 
de l'homme et le droit inter
national» (G iscard d 'Es
ta ing). «Il y a nécessité ab
solue de maintenir claire
ment la solidarité avec les 
Etats-Unis dans l'affaire des 
otages» (S imonnet , min is t re 
belge dos Af fa i res étrange 
res). M ê m e réact ion de l ' A l 
lemagne de l 'Ouest, de la 
Grande-Bretagne, du Dane
mark et de la C E E en tant 
qu 'o rgan i sme. 

E n somme, A part que l 
ques except ions c o m m e le 
c ommun i qué d u gouverne
ment i ta l ien {«L'Italie a ex
primé en toute circonstance 
son opposition décidée au 
recours è la force pour la li
bération des orages»), la 
p lupart des pays d ' E u r ope 
se sont abstenus de toute 

c r i t ique A l'égard de l ' inter
vent ion mi l i ta i re américaine. 
Même si on ne peut pas par 
1er «d'alignement sur *Va 
shington» c o m m e en témo i 
gne la lenteur avec laquel le 
l ' Eu rope s'est f ina lement 
déc idée A prendre des sanc
t ions con t r e l ' Iran o u c o m 
me le mont re le sout ien de 
la C E E aux in i t iat ives de 
l ' O N U , l 'actuel le pos i t i on 
de l ' Eu rope est inqu iétante. 

D ' abo rd parce q u e dans 
u n con f l i t q u i oppose la su
perpuissance amér ica ine A 
un pays d u Tiers Monde 
don t la c ondamna t i on de 
l 'attaque américa ine a été 
très sévère (et encadré). 
Nous aur ions préféré que les 
a l légat ions d ' u n journal iste 
amér i ca in porta sur u n ac
co rd secret f ranco- i ran ien ne* 
so ient pas dément ies , ce que 
s'est empressé de faire le 
Qua i d 'O r say . 

Ensu i te , cette pos i t i on 
du re de l ' Eu rope vis-A vis de 

l 'Iran est d 'autant p lus dan -
gereuse qu 'e l le a été précé
dée d ' u n lax i sme certa in vis-
à-vis de l ' U R S S au momen t 
de l ' invasion de l 'Afghanis
tan. Des déc larat ions, verba
les o u écrites, condamnant 
l ' in tervent ion sov iét ique, 
o u i . Mais : pas la mo i nd r e 
mesure de rétors ion écono
m ique c o m m e le mon t r e en
co re ces jours-c i l ' accord de 
la C E E pour la l ivra ison de 
21 0 0 0 tonnes de beurre à 
l ' U R S S A... 6 ,50 F le k i l o l 
Pas le mo indre fusi l f ou rn i 
aux résistants afghans qu i en 
sont tou jours A se battre 
avec u n armement insuff i 
sant et démodé cont re l'oc
cupant sov iét iaue. 

C o m m e si une prise d 'ota
ges mér i ta i t des sanct ions 
p lus dures que l ' invasion 
massive et meurtr ière de 
tou t un p a y s ! C o m m e si la 
po l i t i que d 'hégémon ie mon
d ia le de Moscou était , tout 
compte- fa i t , mo in s c r im ine l 

le et mo ins grave que te p ro 
b lème des otages. A j ou t on s 
que dans l 'h isto ire, la F ran
ce ne br i l le pas par son cou
rage : le premier mai , la po l i 
ce a v io lemment chargé la 
mani festat ion pour lesdro i ts 
de l ' homme, devant l 'ambas
sade d ' U R S S a Paris et, le 
même jour, l 'ambassadeur 
de France était le seul repré
sentant d ' E u r ope occ identa 
le présent aux cérémonies â 
M o s c o u ! C o m m e si le gou 
vernemtnt français voula i t 
se ménager les faveurs de 
Moscou . 

Espérons que ces calculs 
A courte vue et contra i res 
aux intérêts de la pa ix se
ront révisés et que l 'Europe, 
t i rant les leçons d ' i ndépen 
dance qu i s ' imposent après 
l 'échec amér i ca in en Iran et 
l 'agression sov iét ique en A f 
ghanistan, re jo indra la lut te 
d u T iers Monde cont re les 
super grands. 

C l a u d e L I R I A 



Faire payer les 
riches... dur, dur ! 

Qu'il est difficile de faire payer les riches, 
même quand on a le bon droit de son côté! Cest 
l'expérience que font depuis trois mois les 
locataires d'un immeuble parisien. Et ils s'en 
souviendront. 

Mme Meder est la propriétaire d'un immeuble 
de quarante appartements dans le Xe arrondissement 
à Paris. Ce n'est déjà pas mal, côté revenus. 
Ce n'est pourtant pas tout. Elle a aussi un autre 
immeuble, des villas à Berck, bref, à l'âge 
indéfinissable de ceux qui ont passé les soixante-dix 
ans, elle a de quoi passer, en principe, une retraite 
paisible et bienveillante... 

Pourtant, ses locataires du faubourg St Martin 
en ont une tout autre idée : avare, pire que ça; 
«Quand on la voit, on lui donnerait un franc», 
procédurière, elle attend toujours les procès pour 
faire les travaux d'entretien qui lui reviennent... 
et sans cœur : après avoir traité comme un chien 
le concierge de son immeuble qui vivait dans 
un taudis insalubre, elle a refusé de payer 
son enterrement quand il est mort dans le plus 
profond dénuement. 

Alors, quand le tribunal du Xe a condamné 
la propriétaire à payer sans délai 13 millions 
de centimes de tropperçu sur loyer, à 11 locataires, 
tout le monde était ravi. «Elle va enfin payer 
la vieille », Ce fut même la fête et on arrosa ça comme 
il se doit. C'était le 18 janvier dernier... et tout 
le monde avait encore ses illusions 

Le juge l'avait décidé : «Madame Meder doit 
payer, même si elle fait appel», // n'y avait 
donc qu'à attendre le chèque. C'est -bien normal, 
n'est-ce pas, quand un jugement est rendu? Il est 
exécutoire. 

S'il arrive à l'un de nous ou à l'un de nos voisins 
d'avoir un procès pour facture non payée, aussitôt 
le jugement rendu, l'huissier arrive qui fait la saisie. 

Madame Meder, elle, fait dire par son avocat 
qu'elle a des problèmes d'argent. On sourit. 
Bien sûr, devoir 13 millions à ses locataires, ce sont 
des problèmes d'argent... Elle ne veut pas payer. «8on, 
pensent les locataires, elle sera bien obligée 
puisqu'i l y a le jugement». Première surprise quinze 
jours plus tard : pour avoir l'argent, il faut 
faire une saisie sur compte bancaire, mais pour 
cette saisie, le jugement ne suffit pas, il faut 
un nouveau procès. Bizarre cette justice. Les 
locataires, qui ont déjà avancé plusieurs dizaines de 
milliers de francs pour faire valoir leur droit sur 
leur loyer, doivent avancer encore de l'argent 
pour toucher ce qui leur est dû. 

Enfin, si près du but, on ne désarme pas. 
Un nouveau procès a lieu courant mars qui ordonne 
la saisie du compte. Nouvelle surprise : le compte 
n'est pas suffisamment approvisionné il ne compte 
que six mil/ions. Il faudra faire un autre procès, 
pour une autre saisie, sur immeuble, et déjà 
l'avocat prévient : «C'est bien plus compliqué...». 
Incrédulité générale. Mais c'est quoi, notre justice ? 
On n'était pourtant pas au bout. Quelques 
jours après, quand tout le monde pensait se distribuer 
le chèque de six mil/ions, on apprend... que le fisc 
est passé avant et qu'il a pris quatre millions 
pour des «retards d'impôt». Alors quoi, c'est un 
parasite le fisc ? Pas capable de faire son procès 
tout seul ? 

Alors, fin avril, c'est fini la fête de la justice et 
du bon droit. Perdu l'enthousiasme et la confiance. 
On devient cynique et on accepte un compromis : 
la propriétaire versera un mi/lion par mois 
jusqu'à la fin de la dette et, pendant ce temps, 
les 11 locataires concernés ne paieront pas de loyer. 
Le sel de l'affaire c'est que le mil/ion versé par 
mois correspond à peu près à la somme des loyers 
des 29 locataires restant de l'immeuble. 

Alors, la justice égale pour tous? Je me demande 
ce qu'en penserait cette femme qui s'est retrouvée 
en prison il y a quelques années pour un chèque 
sans provision de 70,00 F ? Non seulement 
madame Meder n'a eu ni amende ni condamnation 
pour avoir escroqué ses locataires pendant des 
années en leur demandant un loyer illégal - elle 
n'a été condamnée à rembourser que le trop
perçu ! — mais à la fin, elle peut encore imposer son 
choix quant au mode de remboursement... 

En savoir plus... 
« P L O G O F F L A RE
VOLTE» écrit par un 
journaliste de Ouest-Fran
ce. Edit ions Le Signor, 

BP 23, 29115 Le Gui l -
vinec. 
Te l : 16.(98).58.12.37 
Prix approximatif : 38 F 
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Les congés payés approchent, 
leurs bénéficiaires - ils ne représen
tent pas la quasi totalité de la popu
lation, loin s'en faut — songent sé
rieusement à leurs vacances. 

La dureté de la via ne va pas 
s'adoucir subitement pendant les 
mois d'été, aussi cette année plus 
que toutes les autres va-t i l falloir 
compter et recompter, racler les 
fonds de tiroir pour pouvoir s'aérer 
un peu. 

Voic i quelques petites indica
tions qui, nous l'espérons, vous ai
deront dans votre choix. 

En premier lieu, le moyen de loco
motion. 

La voiture? Malgré les successives 
augmentations du prix de l'essence, el
le est sans conteste le moyen de trans
port le moins cher pour les familles 
nombreuses. Cependant, il vaut mieux 
emprunter des petites routes que l'au
toroute. Ce n'est qu'au moment de 
payer qu'on connaît le prix exact du 
péage! sans compter qu'un pépin sur 
autoroute risque fort de compromettre 
votre budget vacances. Les prix des dé
pannages sur autoroute sont fort éle
vés bien que soumis à une tarification 
préfectorale. De plus, ils augmentent 
de 25% le samedi, le dimanche, les 
jours fériés et de 18 heures à 8 heures 
du matin. 

A longueur de chaîne de télévision 
un gamin nous vante les nouvelles ré
ductions de la S N C F . En fait, elles 
constituent un recul par rapport aux 
précédentes. Rappelons-les néanmoins, 
peut-être rencontrerez-vous un créneau 
intéressant pour votre cas. La réduc
tion «congés payés» est inchangée. Les 
autres obéissent à un découpage des 
départs en périodes creuses - jours 

En route 
bleus, en période d'assez forte fréquen
tation — Jours blancs — en grands dé
parts - jours rouges. 

Un couple peut bénéficier du tarif 
couple — 50% de réduction — s'il 
voyage en période bleue. Un couple et 
un enfant bénéficient du tarif famille 
- 50% de réduction - s'ils voyagent 
en période bleue ou blanche. Les fem
mes de plus de 60 ans et les hommes 
de plus de 65 ans, de 50% de réduc
t ion (carte vermeil) s'ils voyagent en 
période bleue ou blanche. 

Le tarif séjour est accordé — 50% 
de réduction — à n'importe qu i s'il 
voyage en période bleue et parcourt au 
moins ï 000 km. 

Les réductions proposées par les 
compagnies aériennes offrent un choix 
encore plus complexe entre les tarifs 
excursions. Apex, jeunes, stand by, 
nuit et charters; le plus avantageux ne 
saute pas forcément aux yeux. 

Le voyage n'est pas tout, il reste le 
séjour. 

Si vous avez l'intention de louer 
une maison, le mieux pour ce faire est 
de vous adresser au syndicat d'initiati
ve de la ville de votre choix, qu i vous 
transmettra une liste de maisons, soit 
louées par des agences immobilières, 
soit par des professionnels, soit occa
sionnels. Un conseil : lors des tracta
tions, éviter de verser des acomptes, 
avancer plutôt des arrhes. La raison 
en est fort simple; si vous avez versé 
des acomptes et que vous vous dédites, 
non seulement vous ne retrouverez pas 
vos acomptes, mais le loueur a le droit 
d'exiger la totalité du loyer. Avec les 
arrhes, si vous vous dédites, vous aban
donnez seulement l'argent versé, si 
c'est le loueur qu i se dédit, il est obligé 
de vous rembourser le double de vos 
arrhes. 

Depuis quelques années, une nou
velle forme de séjour, les gîtes ruraux, 
prend son essor ; c'est une forme de va
cances, à mon avis, à exploiter. Pour 
tout renseignement, vous vous adressez 
à la Fédération nationale des gîtes ru
raux. Maison du tourisme vert, 35 rue 
de Godot de Mauroy, 75009 Paris. 

I l reste bien sûr le camping. Les 
terrains sont classés en quatre catégo
ries. Leurs normes, établies en 68, ont 
été modifiées on 76; c'est ainsi que 
normalement un camping d'une étoile 
ou de deux étoiles doit vous offr ir un 
emplacement d'au moins 90m2, un de 
trois étoiles de 95m2, un de quatre 
étoiles de 100m2. Des normes à leur 
application, il y a un monde, ainsi il 
est coutumier que des campings situés 
au bord de la mer, en août, comptent 
jusqu'à 600% de suroccupation ! Enf in 
en 79, les prix des campings — homo
logués en 76 - ont été libérés. Résul
tat : vous risquez de payer très cher 
pour dormir sur une demi-fesse ! 

Mais il y a d'autres formes de cam
ping, le camping dit sauvage, en fait li
bre, tout à fait autorisé en France à 
condit ion d'obtenir l'accord du pro
priétaire du terrain. 

Enf in , le camping à la ferme ainsi 
que les aires naturelles de camping of
frent, à mon sens, les plus grands avan
tages. Les réglementations en vigueur 
limitent le nombre de tentes, caravanes 
à 6 pour le camping à la ferme, à 25 
pour les aires naturelles, sans compter 
qu'avec ces dernières on bénéficie de 
400m2 de terrain, tout en garantissant 
un minimum de confort. 

Pour tout autre renseignement, 
vous pouvez vous adresser à la Fédéra
tion française de camping et de carava
ning, 78 rue de Rivol i , 75008 Paris. 

N a t h a l i e V I L L O T I E R S 

Alimentation et informatique : ça restructure 
dégraissage US et coopération 
• Essence : ajoutez 7 centimes 

Automobile 
européenne 

L a General Occidental, 3e 
trust alimentaire français, 
cède à BSN-Gervais-Danone 
toutes ses filiales alimentai

res françaises (moutardes Amora, pâ
tisseries Vendamme, confiserie La Pie 
qu i chante, etc.). Son objectif : se spé
cialiser dans la distribution alimentaire 
et conquérir les marchés étrangers : ex
tension vers la côte ouest des USA, en
trée dans le marché sud-américain... 
Dans le même temps, la banque du 
trust, fusionnée en 79 avec la SOFI-
N E X du Crédit Lyonnais, lance ses 
tentacules dans les domaines les plus 
divers : après la presse [L'Express et 
LeNow anglais) c'est au tour du pétro
le, par le biais de sa filiale qui possède 
une concession pour la recherche pé
trolière et minérale de 500 000 hecta
res au Guatemala. 

De son côté, BSN-Gervais-Danone 
renforce par cet achat son secteur ali
mentaire et se désengage dans le verre. 
Désengagement qui se traduit depuis 
5 ans par une large restructuration en
traînant la suppression de 8000 em
plois... 

S aint-Gobain-Pont-à-Mousson 
après avoir racheté à la 
Compagnie générale électri
que ses 20% de C i l Honey-

well Bul l , vient de prendre une partici

pation de 20% également dans le trust 
italien Olivetti. Objectif : réaliser 40% 
de son chiffre d'affaires dans l'infor
matique en 1985. 

C hrysler-Corporation. troisiè
me trust US de l'automobile, 
a annoncé de nouvelles sup
pressions d'emploi. Après la 

mise en chômage de 42400 ouvriers 
pour une durée indéterminée et le l i 
cenciement depuis janvier de 8500 tra
vailleurs, Chrysler Corporation va met
tre en chômage 6 900 travailleurs. 

Si x trusts d 'Europe ont signé un ac
cord portant sur la recherche fonda
mentale dans le domaine de l'automo
bile. Il s'agit de Brit ish-Leyland, Fiat, 
PSA-Peugeot-Citroèn, Renault-Volks
wagen et Volvo. Leur but est de ren
forcer la recherche afin de faire face 
aux trusts américains et japonais. 

Parallèlement, la course effrénée 
aux marchés entre eux continue et 
Peugeot signe un accord de coopéra
t ion avec la firme indienne Mahinda 
et Mahinda. En vertu de cet accord, le 
trust indien produira un moteur diesel 
Peugeot destiné A équiper les jeeps in
diennes. L'enjeu apparaît d' importan
ce lorsqu'on sait que le gouvernement 
indien cherche également un partenai
re étranger pour étudier un projet de 
fabrication d'une voiture indienne. 

L es prix des produits pétro
liers sont relevés de 7 centi
mes le litre. Sont particuliè
rement touchés les travail

leurs qui se chauffent au fuel et les pe
tits paysans qu i l'utilisent pour leur 
tracteur. 

En effet, le fuel atteint depuis 1974 
la hausse record de 78,9%. Cette nou
velle hausse serait paralt-il la consé
quence de celle décidée le 22 février 
dernier par les pays du Golfe. En fait, 
l'augmentation — légitime — des pays 
producteurs a pour but de compenser 
la perte de leurs revenus provenant de 
la vente en dollars dont la dépréciation 
monétaire va croissant. Et Giscard-
Barre ont décidé une révision systéma
tique des prix des produits pétroliers 
(à ta hausse, s'entend) tous les deux 
mois, au regard du cours du dollar. 
Cette revalorisation permet de subs-
tancielles recettes pour l'Etat et les 
trusts pétroliers - en moyenne, 6 fois 
plue que les producteurs. Par exomplo. 
l'Etat empoche sur le super 57% grâce 
aux taxes. Quant aux trusts, ils se por
tent bien. 

La Compagnie française des Pétro
les a encaissé en 1979 un bénéfice net 
en hausse de 265% (971 mil l ions de 
francs contre 266 en 1978) et Lit 
Aquitaine un bénéfice net de 6 mil
liards de francs contre 2 mill iards en 
1978. 
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PARLONS-EN! 

Les années 80 vues par le PS 
Quelques réflexions sur le P r o j e t s o c i a l i s t e 
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Déclin de la France ? 

Une chose d'abord frappe : la 
phraséologie, le bavardage. Mais 
passons sur ce verbiage pour in
diquer à quelle lumière nous li
sons ce texte. Cet ouvrage est 
plein de promesses qui pour
raient être alléchantes. Mais que 
valent des promesses si on ne les 
met pas en rapport avec la prati
que réelle de ceux qui les font? 
Le Parti socialiste est atteint 
d'amnésie et son Projet socialiste 
est sans passé. Ignorées les lon
gues années passées au pouvoir 
par la SFIO, ignorés les nom
breux ministères de François 
Mitterrand sous la IVe Républi
que. Ce n'est pas en lisant le Pro
jet socialiste que l 'on saura que 
ce sont des ministres socialistes 
qui ont dirigé les guerres colo
niales en Indochine, en Algérie. 
La IVe République est allègre
ment passée sous silence avec 
son cortège de répressions anti
ouvrières et de massacres colo
nialistes. Ce passé non autocriti
que relativise énormément les 
proclamations faites aujour
d 'hui . En ce temps là déjà, Guy 
Mollet avait la lutte de classes à 
la bouche et se réclamait lui aus
si du marxisme. On nous dira 
peut-être : les socialistes d'au
jourd'hui ne sont plus les mê

mes. Disons tout de suite que 
nous savons distinguer la grande 
masse des adhérents du PS et 
que nous ne leur reprocherons 

Sas ce passé. Mais enfin : U y a 
la tête du PS des hommes qu i 

furent parmi les responsables de 
la politique passée de la SFIO. 
N'est-ce pas, Mr François Mitter
rand? Le premier secrétaire du 
PS ne pourra faire oubl ier qu ' i l 
fut le Garde des sceaux d 'un 
gouvernement qui faisait exécu
ter les patriotes algériens. Par 
ailleurs, et pour cause, ce passé 
n'a pas fait l'objet de la moindre 
autocritique de la part du PS. 
Qu'en conclure d'autre si ce 
n'est que ce passé n'est pas re
gretté? 

Voic i donc à quelle lumière 
nous lisons le Projet du PS. C'est 
là ce qu i nous fait rechercher, 
au-delà des envolées verbales, 
leur traduction concrète. 

La même distance apparaît 
quand on compare les proclama
tions actuelles de solidarité avec 
le Tiers Monde et la récente pri
se de posit ion de Mitterrand en 
faveur de l' intervention américai
ne contre l'Iran, allant jusqu'à 
dire qu ' i l agirait de même s'il 
était à la place de Carter. 

On prend les mêmes ... et on recommence 

S'i l est une question qu i per
met de mettre en rapport les 
buts proclamés et la pratique : 
c'est celle de l'Etat. L'Etat est en 
effet l'Instrument par lequel une 
politique est mise en œuvre. 

Cette vérité est reconnue par 
le Projet qui déclare : «Nous sa
vons que tEtat dont nous hérite
rons ne sera pas immédiatement 
transformé et ne deviendra pas 
ipso facto un Etat démocratique. 
Nous entendons à ta fois délimi
ter et réduire ses compétences et 
en faire l'outil de la volonté po
pulaire». On peut également li
re : «Au delà de l'administration 
économique, cette transforma
tion et cette démocratisation de
vront s'appliquer à toutes les 
composantes de l'appareil d'Etat 
et en particulier à celles qui sont 
aujourd'hui l'instrument de la ré
pression sociale. Pour que la jus
tice ne soit plus une justice de 
classe, pour que la police cesse 
d'être tournée contre les travail
leurs,... de profondes transfor
mations sont nécessaires». Très 
bien ! Mais dès qu 'Il s'agit de voir 
comment concrètement s'opère 
cette «transformation», c'est 
une autre affaire. Prenons juste
ment l'exemple de la justice et 
de la police. 

«Le rôle de la justice sera fon
damental dans la construction 
du socialisme" nous dit-on. 
Mais U n'est évidemment pas 
question de dissoudre les tr ibu
naux et l'appareil judiciaire exis

tant pour mettre en place un 
nouveau système judiciaire éma
nant des travailleurs. Non , on 
garde l'ancien avec ses juges for
més dans la répression du peu
ple, simplement on parie de «dé
mocratiser le recrutement». De
main donc, le socialisme se ferait 
avec ceux qui aujourd'hui en
voient eu prison pour un chèque 
sans provision... 

Quant à la police, voici ce 

3u'on nous dit : «...La police 
oit être rendue à sa fonction 

/'républicaine» qui est de proté
ger la liberté et d'assurer la sécu
rité des citoyens». L à encore, i l 
n'est pas question de dissoudre 
l'appareil policier existant : on 
prend les mêmes et on «démo
cratise». Bien entendu, on ne 
nous dit pas ce qu'on fera par 
exemple des CRS . Avez vous dé
jà Imaginé une seconde les CRS 
défendant les Intérêts des tra
vailleurs? 

Quant à l'armée, même dis
crétion. Au PS, on n'aime pas les 
problèmes gênants. Les grandes 
phrases sur le socialisme, ça ne 
coûte rien. On gardera donc l'ar
mée telle qu'elle est, avec ses ca
dres éduqués dans l'esprit des 
guerres coloniales. 

Le socialisme façon PS se fera 
sans remise en cause fondamen
tale des instruments par lesquels 
la bourgeoisie exerce sa domina
t ion sur les travailleurs. Nous 
voilà revenus sur terre, quittés 
les nuages du Projet. 

Une économie non dominante ? 

P O U R L A F R A N C E 
D E S A N N É E S 8 0 

Le projet du PS proclame sa 
volonté de promouvoir une éco
nomie ni dominante ni dominée. 

«Les socialistes entendent remet
tre en cause réchange inégal avec 
les pays en voie de développe

ment...». Volonté fort louable. 
Et nous sommes là au cœur 
d'une question essentielle. Pays 
impérialiste, la France exploite, 
pille les ressources et la main 
d'œuvre de différents pays du 
Tiers Monde. Le socialisme ne 
saurait exister sans remise en 
cause de cette caractéristique. 

Que propose le PS? «Des ac
cords d'Etat à Etat et une large 
coopération technique et cultu
relle» ... «la revalorisation des 
prix des produits de base freine
ra le gaspillage des matières pre
mières en provenance des pays 
du Tiers Monde. Il y a la un 
phénomène inéluctable et d'ail
leurs légitime qui stimulera la 
recherche et l'activité industriel
le». 

I l y a là, de façon verbale 
une démarche de dialogue avec 
le Tiers Monde et c'est quelque 
chose de positif. Mais on ne voit 
nulle part trace de remise en cau
se de la domination impérialiste 
française là où elle s'exerce. 

Très concrètement, par exemple, 
le silence est observé sur l'avenu* 
réservé aux entreprises françaises 
qu i sont installées dans les pays 
du Tiers Monde pour en piller les 
ressources et la main d'œuvre. 

Que fera*t-on des usines instal
lées, par exemple, par la multina
tionale Renault en Amérique la
tine? I l n'y a évidemment aucun 
engagement à restituer aux pays 
et aux peuples concernés les usi
nes, les exploitations installées 
sur leur sol. Là encore, on prend 
les choses telles qu'elles sont et 
on continue. 

Pour oe qui concerne l 'Afr i 
que, où les Intérêts français sont 
encore puissants, le Projet écrit : 
«Avec les gouvernements afri
cains, tous les accords de coopé
ration militaires doivent être re
négociés. Ils stipuleront expres
sément que l'assistance militaire 
ne pourra être demandée et ob
tenue que dans le cas d'une 
agression extérieure contre ces 
Etats». 

Comme on le volt, le 
Projet socialiste se reserve tou
jours le droi t d'intervenir en 
Afr ique. Comme il dit : «les liens 
historiques qui nous unissent à 
l'Afrique font des peuples de ce 
continent des partenaires privilé
giés...». 

On notera l'absence de 
tout engagement à démanteler 
les bases militaire,- françaises en 
Afr ique et de rapatrier les trou
pes y stationnant. 

Le projet socialiste reprend 
pratiquement la thèse du P C F 
sur le déclin de la France. On 
peut y lire notamment : «Le 
pouvoir de la classe dirigeante se 
paye d'une allégeance extérieure 
de plus en plus manifeste... La 
construction de l'Europe impli
que une France forte et respon
sable. Le déséquilibre économi
que et monétaire croissant entre 
la France et l'Allemagne fédérale 
auquel conduit la politique gis
cardienne de soumission au capi
talisme multinational constitue 
un danger pour l'avenir de la 
construction européenne elle-
même... la crise actuelle tend à 
faire de la France une filiale des 
Etats-Unis d'Amérique». De tels 
points de vue ne correspondent 
pas aux réalités. Il suffit d'exa
miner la situation actuelle, par 
exemple dans le secteur de 1 In
dustrie automobile pour s'en 
convaincre. Tandis que les mo-
poles de l'industrie automobile 
américaine traversent actuelle
ment uno grave crise d'adapta
t ion, les monopoles français pro
fitent de la situation pour ren
forcer leurs positions dans diffé
rentes régions du monde et no
tamment aux USA. Les monopo

les capitalistes français cherchent 
à occuper des positions domi
nantes dans certains secteurs. E n 
dissimulant cela, on crée les con
dit ions destinées à prôner un 
consensus entre exploiteurs et 
exploités au nom de u l'intérêt 
national». 

Le projet socialiste, au nom 
de la lutte contre ce prétendu 
déclin déclare «L'industrie 
française doit être puissante et 
diversifiée , capable de couvrir 
l'essentiel des besoins exprimés 
sur le marché intérieur et d'occu
per un certain nombre de posi
tions fortes sur le marché inter
national... il esl urgent de rédui
re la pénétration abusive sur no
tre marché de certaines produc
tions en provenance de nos 
grands concurrents industriels, 
en investissant dans ces secteurs 
pour les rendre compétitifs». 
Ainsi , le but est clair : il s'agit de 
permettre aux monopoles fran 

Sais de renforcer leurs positions 
ans la concurrence Internatio

nale. 
E t si la réalité du Projet 

n'était autre que, derrière la 
phraséologie sur le socialisme, de 
rechercher les conditions d un 
consensus pour renforcer les po
sitions de l'Impérialisme fran
çais? 

Quels rapports avec l'URSS ? 

O n est frappé à la lecture du 
Projet socialiste, par la volonté 
évidente de concil iation envers 
l 'URSS en dépit d 'une condam
nation de l'invasion de l'Afgha
nistan. Non seulement le danger 
que fait peser l 'URSS sur la paix 
mondiale est absent, mais à plu
sieurs reprises la volonté de col
laboration avec l 'URSS est affir
mée avec force : «te rôle capital 
joué par l'Union soviétique dans 
l'équilibre international nous 
conduit à développer une politi
que d'amitié avec elle... nous re
chercherons avec l'Union soviéti
que de nouvelles possibilités de 
coopération. Le développement 
des échanges franco-soviétiques 
sera un des objectifs de la politi
que de coexistence à laquelle la 
différence des systèmes écono
miques et sociaux ne doit pas 
faire obstacle... De l'ouest à rest 
il existe des complémentarités 
puissantes. Elles doivent être ex
ploitées et développées... La tra
dition de l'amitié franco-soviéti
que — et même auparavant de 
Valliance franco-russe — est une 
constante de notre diplomatie. 
Nos deux peuples sont égale
ment attachés au maintien des 
frontières héritées de la deuxiè
me guerre mondiale et au respect 
pour l'Allemagne des obligations 
qui découlent des traités efs qui 
lui interdisent d'avoir accès à 
l'arme nucléaire. Ces convergen
ces doivent permettre de fonder 
sur des bases solides l'avenir pa
cifique de notre continent en de
hors de toute hégémonie quelle 
qu 'elle soit. » 

Ces proclamations tournent le 
dos à une véritable défense de la 
paix. Face à l 'URSS qu i , aujour
d'hui , renforce son expansion 
morldiale et se livre en ce mo
ment même à l'occupation de 
l'Afghanistan, elles ne peuvent 
que lui servir d'encouragement à 
aî er plus loin. Elles reflètent de 
1res graves illusions au sujet de la 
véritable nature de l 'URSS ac

tuelle. Par contre, on note à plu
sieurs reprises une attitude ambi
guë à l'égard de la Chine. C'est 
ainsi qu 'on Ht : "L'intérêt de 
tous les peuples est de refuser 
d'entrer dans une stratégie péril
leuse qui consisterait à prêter la 
main a l'armement de la Chine 
contre l'URSS... L'idée d'armer 
la Chine dans une perspective 
d'encerclement de l'URSS après 
le récent rapprochement sîno-
nippon-américain, serait une er
reur grave pour les pays d'Euro
pe». O n croît rêver! L URSS en
vahit l 'Afghanistan,soutient l'in
vasion du Cambodge, mène la 
guerre en Erythrée, et l 'on met 
en garde contre un encerclement 
de r U R S S . Mais qui veut encer
cler qui? 

On peut lire également : «On 

Î teut aujourd'hui se demander si 
e communisme chinois, après 

avoir abondamment dénonce les 
deux superpuissances n'est pas 
tenté de développer à son tour 
une volonté d'hégémonie». 
Quels faits permettent d'émettre 
une telle hypothèse? Sous pré
texte de refuser un prétendu en
cerclement de l 'URSS, le Projet 
socialiste tourne le dos à une 
coopération déterminée avec la 
Chine. Prétendant faire face à la 
décennie 80, le Projet socialiste 
en ignore un des enjeux essen
tiels : la lutte contre les prépara 
tifs de guerre de l 'URSS. Il sous-
estime très gravement la menace 
qu'eue constitue. C'est ainsi 
qu'on peut lire ; uAucun socialis
te ne méconnaît que si l'Union 
soviétique mesure à ses propres 
intérêts d'Etat et à sa politique 
de grande puissance son soutien 
aux luttes de libération du Tïers 
Monde, l'impérialisme, par natu
re, s'y oppose sans exception». 
Ce qu 'on oublie de dire, c'est 
que quand l 'URSS soutient une 
lutte de libération contre un im
périalisme occidental, c'est avec 
l'espoir de prendre sa place. 

D'autres aspects 

On ne saurait parler du Projet 
socialiste sans mentionner cer
tains aspects positifs se situant 
sur l'amere-fond que nous avons 
examiné. Il y a en effet dans le 
Projet socialiste certaines propo
sitions de reformes qui, si elles 
étaient «ffectlvement mises en 
œuvre, constitueraient des pas 
en avant pour les travailleurs. 

C'est ainsi, pour ne prendre que 
cet exemple, qu' i l préconise le 
droit de vote et d'éligibilité pour 

les travailleurs immigrés au ni
veau municipal et départemen
tal. Certes, cela reste l imitatif car 
à nos yeux les travailleurs immi-

Srés devraient avoir les mêmes 
roits que les français, mais cela 

n'en constituerait pas moins un 
acquis important par rapport à 
la négation totale des droits des 
travailleurs immigrés qui règne 
actuellement. Et si l'on disait : 
chiche! 

Pierre B U R N A N D 



l ' h u m a n i t é rouge 

Josip Broz Tito 
La passion de l'indépendance 

Indomptable devant les nazis, intransigeant devant l'URSS, figure historique et, 
jusqu a son dernier souffle, leader des non-alignés. Si Josip Broz, fils de pauvres 

paysans croates, laisse quelque chose aux hommes de son temps, 
c'est bien la passion de l'indépendance. 

Dans la situation internatio
nale troublée que nous connais
sons aujourd'hui, la question de 
l'avenir de la Yougoslavie est une 
question que beaucoup se po
sent. 

L'histoire de la Yougoslavie 
est complexe, tourmentée, les 
peuples qui l'habitent sont divers 
et s'expriment dans une dizaine 
de langues. Officiellement, elle 
n'existe que depuis le 1er décem
bre 1918 par l 'unification de 
trois Etats (Tito a alors déjà 26 
ans!). En fait, les peuples qu i 
l'ont habitée antérieurement ont 
été touchés par les vieilles civili
sations européennes, telles que 
grecque et romaine. Ils n'ont 
cessé de s'opposer aux invasions 
successives de leurs voisins les 
plus puissants (Turcs, l'empire 
des Habsbourg, la République de 
Venise...) et chaque région a 
connu un type différent d'occu
pation. Le nom officiel du pays 
devient * Yougoslavie», le 6 jan
vier 1929. 

C'est au cours de la guerre an
tifasciste que le peuple yougosla

ve écrira une des plus belles pa
ges de son histoire. Le Parti com
muniste de Yougoslavie, avec à 
sa tête depuis 1937 Josip Broz 
dit T i to, guidera le peuple à la 
victoire et proclamera le 29 no
vembre 1945 l'instauration de la 
République fédérative populaire 
de Yougoslavie. 

D E G R A N D E S TRAD IT IONS 
D E RES I STANCE 

Mais les aimées qui suivirent 
vont également être très dures 
car de profondes contradictions 
vont alors se développer avec les 
autres pays socialistes et partis 
communistes. Sous la direction 
du Parti communiste de l ' URSS , 
le Kominform va l'exclure de ses 
rangs en 1948 pour -nationalis
me ' , se plaignant aussi que les 
conseillers soviétiques à Belgra
de n'étaient pas traités amicale
ment. 

Auparavant, à plusieurs re
prises, des contradictions étaient 

apparues dans la conduite de la 
guerre de libération et des allian
ces dans le gouvernement à ins
taurer. Elles avaient pu être mo
mentanément résolues. Les You
goslaves défendaient farouche
ment leur indépendance. 

«Nous voulons que chacun, 
soit maître chez soi : nous ne 
voulons pas payer les factures des 
autres, être mêlés d des politi
ques de sphères ou d'intérêts» 
avait déclaré Tito quelques se 
marnes après la fin de la guerre. 
Tito et le comité central du PCY 
se défendent des accusations de 
traitre. espion, assassin, chien 
courant de F impérialisme... Les 
contradictions s'accentuent. 

U N E POLIT IQUE 
E X T E R I E U R E 
NON A L I G N E E 

Face à cette situation, la pol i
tique extérieure de la Yougosla
vie connaît une nouvelle orienta
tion dès juillet 1949. Isolée, elle 
souhaite développer aesécliangcs 
économiques avec plusieurs pays 
occidentaux. Elle établit aussi 
des liens avec de nombreux pays 
d'Afr ique et d'Asie. Elle pose 
des jalons de ce qu i va devenir le 
tMuuvement des non-alignés». 
au fui et à mesuie où ces pays 
secouant le joug colonial, acquiè
rent leur indépendance politi
que. En même temps, eue estime 
hautement le rôle de l 'ONU. les 
principes de sa Charte e l la con 
sidère comme l'instrument ir
remplaçable de la coopération 
internationale. 

A partir de 1952, Tito est 
l'initiateur de la mise en place du 
système d'autogestion dans les 
entreprises, qu i se généralisera 
avec la Constitution de 1953. II 
dit vouloir donner ainsi un visage 
démocratique e l humain au so
cialisme. 

C'est à la même période que 
le P C Y se transforme en tLigue 
des communistet de Yougosh-
vie». A u 6eme Congrès, en no
vembre 1952, Tito déclare que 
<Le rôle du Parti aujourd'hui 
n'est pas de commander : il ne 
doit pas se mêler de tout comme 
un arbitre suprême... son princi
pal rôle est de diriger l'éducation 
idéologique, de veiller à ce que 
la société socialiste se développe 
de manière naturelle.» 

A partir de 1954. les relations 
avec l 'URSS seront rétablies et 
vont se normaliser. Une nouvelle 
crise éclatera à propos de l'ap
préciation des événements de 
Hongrie en 1956. Toutefois, 
Ti to réaffirme son opposition à 
la formation et au développe
ment des blocs. 11 a comme ligne 
de conduite rat coexistence paci
fique» entre tous les pays, quel 
que soit leur régime. La Y o i 

la vie renforce encore ses liens 
avec les autres pays. 

Les efforts yougoslaves abou
tissent en 1961 à b réunion de 
ta première grande conférence 
internationale des non alignés, 
qu i a l ieu à Belgrade. Mouve
ment qui va connaître pendant 
plus d'une dizaine d'années un 
développement considérable. 

Ainsi la Yougoslavie occupe une 
place de premier plan dans lu lut
te contre l'hégémonisme des 
deux superpuissances. C'est le 
point principal de sa politique 
extérieure et largement positif. 
Par ailleurs, elle cherche à main
tenir une position d'équilibré, ne 
voulant pas rompre avec l 'URSS 
à laquelle elle est surtout bée du 
point de vue économique 

UN P E U P L E MOBIL ISE 
POUR F A I R E F A C E 

A T O U T E T E N T A T I V E 
D 'AGRESS ION 

Après la mort de T i to , qu'en 
sera-t-il de l'unité des diverses 
nationalités qu' i l a réussi à main

tenir? Il n'y a pas si longtemps, 
la Bulgarie relançait sa vieille re
vendication territoriale sur la 
Macédoine. Or. la Bulgarie est la 
tête de pont de l 'URSS dans la 
région et pourrait bien monter 
des provocations frontalières à 
propos de cette question. Elle 
pourrait relancer un conflit dans 
cette région stratégique des Bal
kans, qu i fut déjà le lieu du dé
clenchement de la première guer
re mondiale. Sans compter que 
l 'URSS ne veut pas ci une You
goslavie indépendante des deux 
blocs et dont le prestige auprès 
du Tiers Monde est immense ; el
le voudrait la faire revenu dans 
le bloc pro-soviétique. Mais de
puis longtemps en Yougoslavie, 
un système de défense est instal
lé et le peuple est mobilisé pour 
faue lace à. toute agression et 
bouter dehors les envahisseurs. 
<La Yougoslavie serait une noix 
dure à croquer», disait Tito. Mê
me si sa succession pose des dif
ficultés, qu'on se le tienne pour 
dit. 

Claude L E B R U N 

«La Yougoslavie a u r a défendre son indépendance» déclare Tito 
le 23 août 1968, deux jours après l'invasion de la Tchécoslovaquie 
par les troupes russes. 

Cofonda leurs du Mouvement des non-alignés. Tito et Nasser au Caire 
en I9S9. 
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