
DOSSIER : NOTRE DROIT C'EST LA SANTE, LUTTER C'EST LA CONSERVER 

Ils ont tué à Jussieu ! 
L u étudiant est mort à la faculté des scien

ces de Jussieu. V'ictimed'un pouvoir qui a choi
si la violence policière contre les revendications 
étudiantes 

I l luttait pour l'abrogation des décrets racis
tes visant les étudiants étrangers. Son combat 
était juste 

C O N T R E L E S V I O L E N C E S P O L I C I E R E S 
C O N T R E L E S L O I S E T D E C R E T S R A C I S T E S 
E T U D I A N T S . T R A V A I L L E U R S . T O U S U N I S ! 
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Pourquoi garder pour vous ce qui intéresse tout le monde ... 
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Sur votre agenda 

PARIS 
Samedi 17 mai : 

Débat sur la Chine avec Han 
Suy in à 14h30 au foyer 
Montorgueil, 46 rue Mon
torgueil, Paris 2e, métro 
Etienne Marcel. Organisé 
par la Librairie populaire. 

PLOGOFF 
Week-end de Pentecôte : 

Rassemblement de solidarité 
avec Plogoff. 

PARIS 
Samedi 17 mai : 

Meeting d'Information et de 
riposte contre les lois anti
immigrés et la dissolution de 
l 'Union nationale des étu
diants de Côte d'Ivoire. A 
H h , Salle Ageea, 177, rue 
de Charonne, métro Alexan
dre Dumas. A l'appel de 
l 'Uneci, de l'association gé
nérale des étudiants guade-

loupéens, de l 'Union des 
étudiants guyanais. 

ST DENIS 
Samedi 17 mai : 

De H h à 24h, rassemble
ment populaire et journée 
culturelle au foyer Sonaco-
tra de S t Denis, 9 3 , avenue 
Romain Rolland. Program
me ; film Les ambassadeurs. 
Débat sur les immigrés. 
Chansons maghrébines. 

GARDANNE 
Samedi 31 mai : 

Fête de l'unité français-im
migrés appelée par 30 asso
ciations de solidarité aveu 
les travailleurs immigrés. A 
partir de 14 h. Parc de Vala
ble, route Luynes-Gar-
danne. 

En toute franchise 

Des lecteurs nous ont 
écrit pour nous faire part de 
leurs impressions, da leurs 
critiques, de leurs réfle
xions sur le premier numéro 
de l 'Huma rouge hebdo. 
Vous aussi, écrivez-nous, en 
toute franchise... 

Le 6 mai 1980 
J'ai lu avec plaisir le nu

méro 1203 de l'Humanité 
rouge et notamment l'arti
cle sur la Sécurité sociale 
sous le titre «Tankonalasan-
tét» . 

En tant que délégué au 
congrès national de la Fédé
ration nationale des mala
des, infirmes et paralysés 
(FNMIP) qui se tiendra à 
Piriac sur Mer (Loire atlan
tique) les 6, 7 et 8 juin 1980 

je tiens à te préciser la posi
tion de la FNMIP qui est 
celle de l'immense majorité 
des malades et des assurés 
: ociaux, à savoir la création 

'un service national de san-
; ' impliquant pour tous la 

gratuité totale des soins mé
dicaux, pharmaceutiques, 
hospitaliers, de prothèse, de 
soins dentaires et ophtalmo
logiques. 

Je pense que votre orga
nisation participera le 13 
mai à la grande journée de 
lutte aux côtés des organisa
tions syndicales, politiques 
et révolutionnaires pour cet
te revendication de base. 

Le responsable de la po
litique d'agression contre la 
Sécurité sociale n'est pas 
Jacques Bar rot, le ministre 
de la santé, mais Jean Farge, 
le secrétaire d'Etat à la Sé
curité sociale, inspecteur des 
finances et ancien directeur 
de la Comptabilité publique 
au ministère des finances où 
il s'est fait remarquer par sa 
politique de répression con
tre plusieurs militants syndi
calistes de la CGT et de la 
CFDT. Pour ses bons et 
loyaux services, Giscard 
d'Estalng, inspecteur des Fi
nances lui aussi l'a hissé au 

poste de Secrétaire d'Etat à 
la Sécurité sociale pour dé
manteler la Sécurité sociale 
et revenir sur les conquêtes 
du Front populaire, de la 
Libération et de mai 1968. 
Cet homme est dangereux 
pour les travailleurs et les 
assurés sociaux. C'est un pa
tron de combat au service 
de la bourgeoisie et des pa
trons. C'est lui qu'il faut 
combattre le 13 mai et vo
tre organisation devrait en 
toute logique demander la 
démission de Jean Farge 
pour marquer son hostili
té au gouvernement de Gis
card d'Estalng. 

Un sympathisant 
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Le 2 mai 1980 
Je n'ai rien vu concer

nant le problème berbère en 
Algérie. 

C'est un problème politi
que important où nous 
avons notre responsabilité 
car le Parti a soutenu incon
ditionnellement la politique 
internationale de Boume-
dienne sans se préoccuper 
de la situation intérieure de 
l'Algérie. 

Au-delà de la revendica
tion du respect d'une identi
té culturelle, il y a critique 

du régime intérieur de l'Al
gérie qui s'étend bien au-de
là de la Kabylie {région de 
Constantine, des Aurès et de 
beaucoup d'Arabes); criti
que des privilèges, de la ga
begie, de la corruption, de la 
paralysie organisée pour le 
maintien d'une classe au 
pouvoir (pouvoir usurpé aux 
combattants après la libéra
tion nationale); critique du 
manque de logement, du 
manque de nourriture, du 
manque de travail; critique 
de la répression syndicale, 
culturelle et politique; criti
que de l'arabisation obliga
toire (arabe littéraire que 
personne ne comprend) 
pour les enfants pauvres et 
classes bilingues pour les en
fants des classes privilégiées; 
critique de la suppression de 
la langue berbère; critique 
aussi de la religion d'état, 
l'Islam, pratiquement inclue 
à la scolarisation. (...) 

Je souhaiterais qu'au ni
veau de notre presse nous 
soyons clairs. L'analyse des 
trois mondes n'exclue pas la 
lutte de classe dans le Tiers 
Monde, même dans les pays 
dits «socialistes». 

Les faits ci-dessus énumé-
rés sont extraits de conver
sations avec des amis. (...) 

Rostrenen 

suite page 15 

A L ' A T T E N T I O N 
D E S L E C T E U R S D E LA FAUCILLE 

La Faucille No100 paraîtra le jeudi 22 mai 1980. 
Nous nous excusons auprès de nos lecteurs pour cette 
longue interruption qui tient à des raisons d'ordre 
technique. Le prochain numéro sort sur huit pages. 

Nous invitons les lecteurs et amis à nous faire par
venir toute information sur les manifestations dans 
leur région. 

I I 
Wà m 

Les embastillés 
de Giscard 

L a C o u r de sûreté de l ' E t a t a 
r e n d u s o n ve rd i c t : d e j e u n e s 
C o r s e s v i ennen t d'être c o n 
damnés à passer de longues 

années derrière tes b a r r e a u x d e s p r i 
s ons de no t re démocratie t r i c o l o r e . 

D e dange r eux c r i m i n e l s : i l s o n t re
fusé de la isser se p o u r s u i v r e u n e po l i 
t i q u e q u i v i d e l a C o r s e de s o n peup l e 
e t de sa j e u n e s s e , q u i l a l i v r e a u x inté
rêts de g r o s propriétaires q u i c r o i en t 
t ou j ou rs v i v an t le bon v i e u x t emps 
des c o l o n i e s , q u i dénie a u peup le co r 
se son h i s t o i r e , sa langue , ses t r ad i 
t i ons , q u i l u i re fuse le d r o i t d 'être u n 
peup l e . O n l eur a répondu p a r les dé
p l o i emen t s po l i c i e r s , par l e s arres ta
t i ons , p a r les m o r t s , par l a mise su r 
pied d ' u n e o f f i c i n e t e r ro r i s t e . 

L e u r procès et l eur c o n d a m n a t i o n 
v i e n n e n t rappe le r q u e la F r a n c e de 
1 9 8 0 a ses p r i s o n n i e r s p o l i t i q u e s . I l s 
v on t r e j o ind re d ' a u t r e s C o r s e s déjà 
condamnés à de très l o u r d e s pe ines , 
des B r e t o n s , des T a h i t i e n s . E t p e n 
d a n t ce t emps , la C o u r de sûreté de 
l ' E t a t prépare d ' a u t r e s procès. O n 
ne chôme pas d u côté de l a j u s t i c e 
d ' e x c e p t i o n . S i p r o m p t e à e m p r i s o n 
ner c e s h o m m e s , à r e t r a n c h e r de l e u r 
v ie p l u s i e u r s années, l a j u s t i c e e t l e 
pouvo i r q u i l a contrôle son t b eaucoup 
m o i n s pressés d 'agir d a n s d ' a u t r e s c a s : 
les f l i c s q u i o n t a b a t t u d e u x pe r sonnes 
e n C o r s e e n j a n v i e r d e r n i e r son t e n l i 
ber té ; q u a n t a u c o m m a n d a n t B e r t o l i n i , 
le c h e f de l ' o f f i c i n e t e r ro r i s t e Francia, 
i l s emb l e b i e n que tou t so i t fa i t p o u r 
q u ' i l passe à t r a ve r s les ma i l l e s d u filet 
d e l a j u s t i c e . E t a u fa i t , q u a n d d o n c 
M i c h e l P o n i a t o w s k i , m i n i s t r e d e l 'inté
r i eu r responsab le de la tragédie d 'A lé -
r i a , c o m p a r a i t r a - t - i l devant l a H a u t e 
C o u r ? 

P o u r c e q u i nous c o n c e r n e , 
n o u s a vons c h o i s i n o t r e c a m p . 
Que l l e s q u e so i ent l e s réser
ves que n o u s pu i s s i ons f a i r e à 

l'égard de c e r t a i n e s des méthodes 
q u ' i l s on t cho i s i e s , n o u s s o m m e s fer
m e m e n t a u x côtés de c e s h o m m e s , f a 
ce à c e u x q u i font régner la l o i e t l ' o r 
d r e d e s e x p l o i t e u r s . 

N o u s a g i r ons a u x côtés d e t ous 
c e u x q u i par tagent c e t o b j e c t i f p o u r 
ob t en i r l a libération des embastillés 
d ' a u j o u r d ' h u i . I I s 'agit là d ' u n des 
c o m b a t s i m p o r t a n t s de l ' h e u r e . 11 se
ra i t g rave que le n o m b r e des p r i s o n 
n i e r s p o l i t i q u e s s 'accro isse d a n s le s i 
lence et l ' indifférence. A u j o u r d ' h u i , 
des Co r s e s , des B r e t o n s , des T a h i t i e n s , 
e t d e m a i n ? 

C e c o m b a t est u n des aspec ts i m 
p o r t a n t s de la défense des libertés dé
m o c r a t i q u e s attaquées a c t u e l l e m e n t 
par m i l l e m o y e n s . M r P e y r e f i t t e ( v o u s 
save z , c e l u i d o n t son col lègue B o u l i n 
d i sa i t tant de b i e n avant d e se s u i c i 
d e r ) ne v i en t - i l pas de fa i re m e t t r e a u 
p o i n t d a n s le p l u s g r a n d secre t u n p ro 
j e t de ré forme d u C o d e pénal d o n t l e s 
mag i s t ra t s a y a n t u n e c e r t a i n e idée de 
la démocratie d i s en t q u ' i l a u r a p o u r 
e f f e t de généraliser les flagrants délits 
e t d e s u p p r i m e r l e s c i r c o n s t a n c e s atté
n u a n t e s ? 

F a c e à c e s a t t aques , i l f au t d ' a b o r d 
e x p l i q u e r l e s e n j e u x e t r assemb le r t ous 
c e u x q u i p e u v e n t l 'être. 

P i e r r e B U R N A N D 
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L'EVENEMENT 

sures. destructions et vols 
viols, séquestrations et prises d'o
tages, enlèvements de mineurs, 
proxénétisme aggravé, trafic de 
stupéfiants et ports d'armes prohi
bées. 

Ce projet semble être positif 
puisqu'il prévoit un resserement 
des peines de un à cinq ans en re
levant le seuil minimum et en 
abaissant le seuil maximal, la sup
pression des flagrants délits (ceux 
du 23 mars en ont fait l'expé
rience ) et une réduction de la du
rée de détention provisoire. 

Ce positif se transforme en né
gatif lorsqu'on sait qu'i l y a une 
redéfinition des délits, lorsqu'on 
apprend certaines restrictions des 
droits de l'accusé. 

Ouvriers on lutte . . . dangereux criminels 

I J U S S Y , V O U S C O N N A I S S E Z ? 

Dans Le Figaro du 5 mai, Alain Peyrefitte est inter
viewé sur son projet, entre autres par un dénommé Jussy , 
<r haut fonctionnaire spécialiste du droit pénal» nousdit-on. 
Après Alain Peyrefitte qui déclare : «La prévention joue 

#£dans le long terme, la répression dans le court terme », le 
dénommé Jussy embraie et déclare : «J'ai pour méthode 

S&de me préoccuper d'aboni du court terme en matière de 
violence où tout est urgent. Mais j'admets avec vous que 
rien n'empêche de, et même tout oblige à voir plus loin 

S i? que la moto et son loubard. Et je crois bien évidemment 
dans cette mesure lointaine à la prévention. Surtout si elle 

&:§ est exempte de ces préjugés qui coûtent si cher : sait-on 
i-Kg que la prévention à long terme s'accomoderait bien d'une 
Kg réduction de la scolarité, mais qui ose en parler ?» 
S A u fait, ce chaud partisan de la répression et de 
:§S l'abaissement de l'âge de la fin de scolarité s'appelle en réali-
P | té Jean Claude Soyer ; i l est membre du Conseil supérieur de 

la magistrature. I l est l 'un des trois auteurs du projet de ré-
forme du Code pénal. 
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C A S A M A Y O R D E N O N C E 

Casamayor, ancien prési
dent de la Chambre de Cou i 
d'appel de Versailles, dénonce 
l'extension de la procédure 
flagrants délits : «Les esprits 
tordus, procureurs répressifs, 
pressés ou téléguidés, consta
tant qu'ils disposent d'un ins
trument judiciaire expéditif, 
vont s'appliquer à faire passer 
à cette moulinette toutes les 
affaires qu'ils veulent expé
dier en douce ou en vitesse» 
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L'actuel code pénal n'envisa
ge que les menaces contre les 
personnes, le code proposé par 
Peyrefitte prendrait en considéra
tion ta menace et la tentative de 
menace (un à cinq ans d'empri
sonnement). 

Aujourd'hui les peines pour 
coups et blessures volontaires sont 
déterminées en fonction de la gra
vité des blessures, de l'incapacité 
physique qu'elles engendrent. 
Demain on ne tiendrait plus 
compte de la gravité des blessures, 
tout serait nivelé, en outre les au
teurs de coups portés la nuit, avec 
pnrt d'arme, lors d'une réunion, 
sur un handicapé, sur un magistrat 
et sur un agent de la force publi
que seraient très sévèrement pu
nis. 

Aujourd'hui l'auteur de des
tructions, de dégradations risque 
six mois à deux ans de prison, de
main i l encourerait d 'un à cinq 
ans s' i l y a port d'armes 
ou effraction ou intrusion dans un 
lieu de travail ou chez un particu
lier. 

Le seul but de ces dispositions 
serait de maintenir la sécurité, j e 
m'inscris en faux contre cette dé
claration, elles concourent toutes 
au contraire à réprimer tous ceux 
qui oseraient lutter. 

Reprenons brièvement les 
exemples cités plus hauts, com
ment interpréter une tentative de 
menace, que signifie coup et bles
sure volontaire même sans gravité 
sur un agent de la force publique, 
qu'est ce que le port d'arme prohi
bée et l'effraction sur un lieu de 
travail? 

Un ouvrier en grève occupe son 
entreprise, i l porte sur lui un ca
nif, il se rebiffe quand les flics 
l'empoignent et commence à se 
défendre verbalement le voilà pas
sible de quatre délits ! 

Avec le projet Peyrefitte nous 
deviendrions bien vite coupables 
de nombreux délits et nos droits 
seraient particulièrement limités. 
Si une personne ayant déjà com
mis un délit récidive, elle encoure 
le double de la peine. Exemple : 
lors d'opérations coups de pomg 
vous êtes convaincu de porter une 
arme prohibée vous êtes puni pour 
ce délit. S i un an , deux ans etc. 
après la police prouve que vous 
avez séquestré quelqu'un (le pa
tron d'une usine) la peine encou
rue pour ce délit serait doublée 
car i l y aura eu récidive, si pour ce 
dernier délit le tribunal prononce 
une peine avec sursis, le sursis sau
terait parce que vous aurez été 
déjà condamné. 

•Ile court, elle court la justice 

« L E G I T I M E D E F E N S E » 
A P P L A U D I T D E S D E U X MAINS 
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«Nous avons gagné une bataille, 
le vent tourne. (...) Nous souhaitons 
que le Parlement vote le projet de 
loi destiné à rendre la répression 
des méfaits plus efficace ou qu 'il ne 
l'amende qu'en aggravant le caractè
re répressif. (...) Il faut aussi que 
cesse l'équivoque qui consiste à op
poser tes libertés individuelles à la 
répression.» 
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« UN T E X T E CONÇU 
D A N S L A C L A N D E S T I N I T E » 

i Un pareil texte ne pouvait être 
conçu que dans la clandestinité, ré
digé par des hommes dont la sensi
bilité relève plutôt du Club de l'hor
loge que de la Ligue des droits de 
l'homme et présenté dans un grand 
fracas de déclarations et d'inter
views, avant d'être soumis au Parle
ment, dans l'espérance qu'à la fa
veur de l'appel démagogique à la sé
curité, celui-ci avaliserait sans trop 
y regarder ce texte aberrant. » 
(Maître Robert Badinter, Le Monde, 
10 mai) 

m 
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Enf in i l y a la fameuse suppres
sion des flagrants délits ; en fait i l 
s'agit d'une extension de cette 
procédure mais dissimulée sous 
une appellation plus neutre : la sai
sine directe. Aujourd'hui seuls les 

'Cas de flagrants délits se passent de 
l ' instruction, de l'intervention du 
juge d'instruction, le dossier est 
transmis au tribunal, dossier dont 
les éléments ont été fournis uni
quement par la police. Demain 
toutes les affaires élucidées par 
la police, «les affaires élucidées 
au terme de l'enquête de police 
pourront ne plus comporter d'ins
truction préparatoire par le juge 
d'instruction», pour les délits mi
neurs seront envoyés devant le tri
bunal correctionnel, les crimes de

vant la chambre d'accusation. E n 
effet leprocessus judiciaire va ac
quérir de l a célérité comme aime à 
le dire Peyrefitte ! 

L'alarme doit être donnée dés 
aujourd'hui. Avec une telle refon
te du code pénal «il n 'y aura pas 
de suppression des flagrants délits, 
c'est au contraire leur extension, 
seule change la dénomination. Les 
garanties de la défense s'en trou
vent même réduites. Aujourd'hui 
il y a 33 000 places dans les pri
sons et 45000 détenus, demain, 
en 1983, ce sera 70000 détenus» 
(extraits de la conférence de pres
se du Syndicat de la magistrature). 

Na tha l i e V I L L O T I E R S 
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ÇA S'EST PASSE 

C E E : HARO SUR L E S ANGLAIS 

U n e assemblée des l o ca ta i r e s 

Berre-L'Etanj! ( Bouches-du-Rhône ) 
Les locataires des cités L O G I R E M , B R A L E T , B E S S O N S , C O R M O R A N T S . RO-

M A N 1 Q U E T T E S . ont mené pendant 3 mois une action de blocage des loyers. 
Pendant l'été 1979, ils avaient vu des hausses successives et injustifiées les frap

per lourdement. «La faute aux pays producteurs de pétrole» avait prétendu L O G I R E M ; 
l'association des locataires avait prouvé qu'i l n'en était r ien. Les discussions n'ayant rien 
donné, c'était alors le blocage des loyers et charges décidé en assemblée générale. Lettres 
recommandées, visite d'huissier chez tous les locataires en lutte, affiches arrachées, tracts 
enlevés des boites aux lettres par des hommes de main (qui s'en sont vantés! ) : tous les 
moyens ont échoué. L a L O G I R E M a fini par s'engager à ce qu' i l n'y ait plus de hausse de 
loyer en 1980, à certaines réparations et à un contrôle des charges pour voir si les 70% de 
hausse en étaient justifiés. 

S T O L E R U 
CAUSE BIEN 

Les ministres responsa
bles des problèmes d'immi
gration des 21 pays mem
bres du Conseil de l'Europe 
étaient réunis à Strasbourg 
d u 6 au 8 mai. Parmi eux, 
Stoleru... 

Pour les quelque 11 mil
lions d'immigrés en Europe 
occidentale (dont 6,6 mil
lions d'actifs), les 21 minis
tres se sont profondément 
souciés de leurs libertés : 
ails devraient (...) jouir des 
libertés fondamentales telles 
que la liberté d'expression, 
de réunion et d'associations 
ont-ils dit dans leur résolu
tion. I ls y recommandent 
aussi l'élimination des obsta
cles au regroupement fami
lial, la protection de la deu
xième génération. I ls ont 
également estimé que tes 
procédures d'expulsion «de
vraient prévoir un droit de 
recours effectif», 

Stoleru a évidemment, en 
toute franchise, approuvé 
tout cela, qui ne signifierait 
après tout rien d'autre, pris 
à la lettre, que défaire en 
France ce que le môme Sto
leru a contribué à mettre en 
place. 

I l est vrai que les 2 1 mi
nistres ont débattu à huis 
clos et les belles déclarations 
d'intention, c'est sans doute 
pour amuser la galerie... 

L E S 25 E T 26 MAI, GRAND 
RASSEMBLEMENT A PLOGOFF 

Le week-end de Pentecôte sera marqué par un 
grand rassemblement à Plogoff pour soutenir la popu
lation dans sa lutte contre le projet de centrale nuclé
aire- Le Conseil d 'Etat vient de donner le feu vert à la 
construction de cette centrale après l'enquête bidon 
que l 'on sait. Au cours des 25 et 26 mai, un fest noz 
sur la baie des Trépassés, des forums, une exposition 
au petit séminaire de Pont-Croix, des visites au Grou
pement foncier agricole seront organisés. O n annonce 
la présence des paysans du Larzac. 

Le contentieux entre la 
Grande-Bretagne et ses par
tenaires est important et da
te de son entrée dans la 
C E E . Après avoir été le plus 
puissant de tous les pays im
périalistes de la terre, la 
Grande-Bretagne a connu un 
repli très important. 

Toutefois, elle a conservé 
des relations privilégiées en 
ce qui concerne les produits 
fermiers, avec les anciennes 
colonies comme la Nouvelle-
Zélande, l'Australie, le Ca
nada. Du fait de ces rela
tions, les produits agricoles 
importés l'étaient à des prix 
très faibles. 

Pour que la Grande-Bre
tagne mette «la pendule a 
l'heure », i l a fallu une pério
de de transition assez longue 
de cinq années. A u terme de 
ces cinq années, la Grande-
Bretagne devait se compor
ter avec ses anciennes colo
nies comme avec des pays 
tiers et donc prélever des 
droits de douane et des ta
xes importantes sur les pro
duits qu'elle importait de 
ces pays. Cela s'est traduit 
par une brusque augmenta
tion des prix sur le marché 
à un point tel qu'en cinq 
ans le prix du litre de lait a 
été multiplié par cinq pour 
les consommateurs. I l en a 
été ainsi pour des tas d'au
tres produits. Cela a créé un 
courant ant i -CEE en Gran
de-Bretagne. Ce courant me
nace d'ailleurs les positions 
de Mme Thatcher au gouver
nement. 

Les points d'achoppe
ment portent sur la fameuse 
affaire du mouton dans la
quelle la France est en faute 
car elle porte atteinte aux 
principes de la C E E qui di
sent qu'en l'absence d'un 
règlement communautaire 
les frontières sont libres et 
qu'on n 'a pas le droit d'em

pêcher l'entrée d'un pro
duit. 

Dans une autre affaire -
celle de la pomme de terre 
bretonne - où la Grande-
Bretagne avait été condam
née pour entrave à la circu
lation des marchandises, elle 
avait accepté le jugement 
parce que le règlement com
munautaire l'y obligeait. 

Autre point d'achoppe
ment, le budget de la C E E : 
la Grande-Bretagne refuse 
de subventionner la C E E où 
l'agriculture mobilise 70% 
des recettes budgétaires. E l 
le refuse de subventionner 
les excédents laitiers, elle re
fuse de subventionner une 
agriculture dont elle juge 
les effectifs «pléthoriques». 
I l faut savoir qu'en Grande-
Bretagne, la population agri
cole est très faible par rap
port à la France, la R F A ou 
l'Italie. La part de l'agricul
ture dans le total de la po
pulation active était de 
10,4% pour la France, 
14,9% pour l 'Italie, 6 ,7% 
pour la R F A et seulement 
2,6% pour la Grande-Breta
gne en 1976. 

E n opposant son veto 
aux décisions sur les prix 
agricoles, la Grande-Breta
gne espère que ses partenai
res reviendront sur leurs 
propositions sur le budget et 
sur l'augmentation de sa 
quote-part. 

D E S P R O B L E M E S R E E L S 

Si l'attitude des Anglais 
est compréhensible sur cer
tains points, i l faut recon
naître toutefois que le gou
vernement anglais, pour des 
raisons de politique intérieu
re — élections, conflits so
ciaux, économie en déroute 
sur de nombreux points 
(l'automobile) — voudrait, 
comme tous les autres d'ail

leurs, se remplir les poches 
sans verser un sou. 

Les problèmes sont donc 
réels, mais ils existent aussi 
pour les autres pays qui se 
servent de la Grande-Breta
gne comme d'un bouc émis
saire en la montrant d u 
doigt comme un mauvais 
payeur alors qu'ils sont aussi 
mauvais payeurs qu'elle. 

L E S C O N S E Q U E N C E S 
POUR L E S P A Y S A N S 

Les conséquences d'une 
telle guerre de tranchée en
tre capitalistes qui vou
draient bien écraser les au
tres mais qui n'en ont pas 
les moyens, sont dramati
ques pour les paysans de 
tous les pays. 

Comme les prix de cam
pagne ne sont pas fixés, ils 
sont payés au prix de l'an 
dernier plus les 6% pour la 
France compte-tenu de la 
dévaluation du franc vert et 
du démantèlement des mon
tants compensatoires posi
tifs. 

Mais ces mesures ne ga
rantiront pas le revenu de ta 
grande masse des paysans. 
C'est pourquoi nous nous 
battons premièrement pour 
le démantèlement de tous 
les montants compensatoi
res, une augmentation des 
prix prenant comme base la 
rémunération du travail par 
un système de quanta à éta
blir selon les grands types de 
production et garantissant 
un revenu minimum au 
moins égal au SMIC pour les 
petits paysans et blocage des 
prix pour les plus riches, ou 
rémunération très faible — 
ceci pour tenir compte des 
disparités de revenus énor
mes à la campagne, de l'or
dre de 1 à 100. 

Yves L E P I C 

J eudi H mai. Un absent re
marqué aux obsèques de T i 
to : le président de la Répu
blique française. Comme 

motif, rien que de mauvais prétextes. 
Pourtant une semaine avant, Giscard 
n'avait pas hésité à envoyer son am
bassadeur faire de la figuration en soli
taire au défilé devant le Kreml in. Bref, 
c'est la politique de la chaise vide... à 
contretemps. 

S amedi. Giscard a décidé de 
faire son bilan et c'est Rê
ve!, le rédacteur en chef de 
L'Express, qui a été requis 

pour recueillir la confidence et la vul
gariser. 

Vous me direz, à quoi ça rime de 
faire un bilan au bout de six ans quand 
on est élu pour sept? L'intérêt semble-
t-il c'est que six ans après, c'est déjà 
un an avant. Pour un qui se plaint de 
l'excessive durée des campagnes électo
rales, i l n'est pas en reste ! 

Parmi les réflexions élyséennes, 
après celle qui fait froid dans le dos où 
i l annonce qu' i l n'a accompli que les 
3/4 de ce qu' i l voulait faire, quelques 
mots sur la classe ouvrière. O u plutôt 
sur «/es rapports de la classe ouvrière 
en France avec le reste de la société» 
qui sont hélas «encore très différents 
de ce qu'ils sont dans d'autres pays 
comparables». Lorsque, tout frais sorti 
des urnes, Giscard s'installait à l 'E ly 
sée, i l s'est dit : «Il faut que ça chan
ge». E t derechef i l nous a mâchouillé 

six ans durant les mots magiques «dé
crispation, consensus, solidarité». Ap
paremment, i l s'est laissé abuser par 
son propre discours puisqu'aujourd'hui 
i l croit que c'est «en train de chan
ger». 

C'est rêver tout éveillé! O n ne sau
rait trop conseiller au président de mé
diter l'exemple suédois, avec la grève 
qui vient de paralyser pendant plus de 
deux semaines ce pays modèle de la 
paix sociale. 

que. T e l que... Moi, je vous le d is mes 
camarades, on va pas faire de vieux os ! 

L e consensus^oniatowski.lui, 
i l continue d'y croire. Le 
prince qui n'est pas seule
ment faux témoin mais éga

lement idéologue attaché à la personne 
du président, constate dans la lettre 
hebdomadaire de son Institut de pros
pective politique parue le 12 mai , que 

A bâtons rompus 
par Pierre Marceau 

0 
qui vous 
gagnant, 
je tombe 
le thème 
65 ans». 

ù va se nicher la «guerre 
idéologique)- menée par la 
bourgeoisie! Dimanche. E n 
feuilletant un de ces canards 

donnent à tout coup le tiercé 
trouvé gisant sur le comptoir, 

sur un article accrocheur sur 
«comment rester vert après 

Un rapide inventaire m'ap
prend entre deux conseils d'hygiène ali
mentaire et quelques recettes erotiques 
pour le 3e âge que le secret de la longé
vité épanouie réside dans le respect, sa 
vie durant, de ces deux règles : «être 
égoïste», ne pas s'embarasser des pro
blèmes que les autres n'arrêtent pas de 
vous poser et ne pas se mêler de politi-

le monde est «en panne d'universel». 
Réflexion dans l 'air d'un temps où l 'on 
nous ressasse quotidiennement «la fin 
des idéologies» et «la crise du marxis
me». 

l'onia a trouvé la solution au vague 
à l'âme planétaire. Pas une solution 
franchement nouvelle, mais enfin... 
D'après lui «le spirituel de nouveau va 
façonner les civilisations». 

Si on le comprend bien, i l s'agirait 
de transformer la société en une vaste 
secte avec l'abrutissement mystique 
comme ciment. En somme, c'est le 
consensus version Ponia-Krishna. . 

R eçu au courrier ce matin une 
lettre adressée au ministre 
de l'intérieur. Elle se passe 
de tout commentaire. 

«Je vis depuis plus de trois ans avec M. 
Wadih avec lequel j'ai eu une petite 

fille âgée de deux ans à présent. Nous 
avons décidé d'avoir un autre enfant 
qui doit naître au début du mois pro
chain. 

«Mais vous n'ignorez pas la situa
tion de notre famille puisque vous avez 
engagé vous-même une procédure d'ex
pulsion de mon mari après que le Pré
fet des Bouches-du-Rhône ait annulé la 
décision de refus de séjour qu 'il avait 
prise en juin 79. 

« Vous n'ignorez pas non plus que 
vos services ne nous autorisent toujours 
pas à nous marier et ce en dépit de la 
Déclaration universelle des droits de 
l'homme que le gouvernement français 
prétend défendre, 

«En expulsant M. Wadih, vous 
choisiriez de briser définitivement no
tre famille ou me condamneriez moi-
même ainsi que nos enfants à l'exil. 

«(..) Je me vois donc contrainte à 
entamer, dès le lundi 12 mai, une grè
ve de h faim jusqu 'à : 
— l'annulation immédiate de la procé

dure d'expulsion et le droit pour 
mon mari de séjourner en France 
avec nos enfants 

-l'autorisation immédiate de notre 
mariage. 

«Je ne peux que vous considérer 
comme le seul responsable des consé
quences que pourront avoir sur ma 
santé et celle de l'enfant que je porte 
cette mesure à laquelle vous m'avez ac
culée.» 



Nice : le port et la baie 

UNE SIMPLE BICOQUE 
QU'ON R E F U S E 

PAR LA VIOLENCE 
AUX BATISSEURS 

DE LA BAIE DES ANGES 
Ils son! une trentaine. Algériens. Ils viennent tous 

J ' A i Asnan. l'OriéanvilIe de la colonisation. U y a 
dix ans. lorsque les promoteurs décidèrent de planter 
une verrue de luxe sur le rivage de la baie des Anges, 
ils trouvèrent pratique de les loger là, dans une bico
que vétusté, à deux pas du chantier de la célèbre 
Marina Baie des Anges. Pas de confort, pas d'eau ni 
d'électricité, mais pas de frais. 

E n ju in 78 , une première tentative de l'architecte 
qui venait faire les travaux pour les expulser. Ils sont 
devenus indésirables dès lors que la majorité d'entre 
eux ne sont plus employés sur le chantier de Marina. 
Un comité de soutien intervient auprès des pouvoirs 
publics et obtient que l'expulsion ne se fasse pas tant 
qu'une solution de relogeaient acceptable ne leur est 
pas trouvée. Pourtant, les experts juridiques de 
Marina ne désarment pas, ils déterrent des codes de 
l'urbanisme, la procédure «des édifices menaçant rui
ne». Compréhensif à l'égard des promoteurs, le maire 
de Villeneuve-Loubet prononce, de manière complè
tement abusive, un arrêté de «perd imminent» qui 
ordonne à la S C I Marina de faire cesser le péril en ex
pulsant les résidents. 

L a justice confirme l'arrêté d'expulsion et fixe un 
délai jusqu'au 5 mai. Pourtant, le 26 avril , alors que 
les travailleurs sont sur les chantiers, les vigiles de 
Marina et leurs chiens policiers bouclent le terrain. 
Ils font mine de rassembler les vêtements dans des 
sacs en plastique, mais ils sont vite fatigués. Le bull
dozer entre en danse, détruit méthodiquement les 
deux bicoques et la caravane installée sur le terrain. 
Un ouvrier qui dort - i l est en accident de travail -
est heureusement réveillé par un collègue qui a vu la 
manœuvre d'un chantier voisin. Sous les ricanements 
des nervis, en quelques minutes, tout est terminé : les 
meubles, l a literie, les provisions, toutes les affaires 
personnelles des travailleurs sont sous les décombres. 

Quel tableau plus explicite de la situation des im
migrés en France? Les patrons les prennent quand ils 
servent, puis les jettent ou les expulsent. Quel con
traste plus saisissant que la Côte d 'Azur : résidences 
de super luxe pour milliardaires et au milieu de ces 
constructions, une simple bicoque qu'on refuse par l a 
violence à ceux qui ont construit ces immeubles de 
leurs mains? 

ETUDIANTS GREVISTES CONTRE 
D E C R E T IMBERT A LYON D 

A Lyon , outre les mani
festations et mouvements de 
grève, la lutte contre les lois 
racistes Bonnet-lmbert a 
pris la forme d'une grève de 
la faim quo poursuivent de
puis maintenant trois semai
nes une cinquantaine d'étu
diants grecs, chypriotes, tu
nisiens, iraniens, palestiniens 
et français. Cette grève de la 
faim, entamée le 22 avril, 
s'est déroulée d'abord dans 
les locaux de Lyon ll-Ctuais 
puis elle s'est tranférée dans 
des locaux syndicaux. 

Auparavant, le 28 mars, 
200 (sur 287) étudiants 
étrangers avaient boycotté 
l'examen d u français. 

Le mouvement de grève 
à l'université de Lyon , dé
buté avant Pâques à Bron 
(Lyon I I I , s'est ensuite éten

due à Lyon I { L a Doua), 
Lyon II-Quais, et Lyon I I I . 

Sauf autres prises de po
sition plus récentes, les orga
nisations suivantes ont ap
porté leur soutien aux gré
vistes de la faim : C G T , 
C F D T , SN I , S G E N - C F D T , 
SNE Sup, PS, PCML et 
PCRml , U E C , syndicats étu
diants 1 A G E L - U N E F , U G E L 
U N E F ) . 

Voic i le message de sou
tien commun au PCML et 
au P C R m l adressé aux étu
diants grévistes de la faim et 
communiqué à la presse : 

* Les comités de parti de 
Lyon du PCML et du 
PCRml apportent leur sou
tien aux étudiants en grève 
de la faim pour dénoncer les 
lois dirigées contre les immi
grés. Après les lois Barre-

Stoleru contre les travail
leurs, les décrets Imbert 
font suite aux projets Bon
net et ont pour objectif 
d'expulser des milliers d'étu
diants étrangers. Il faut s'op
poser de toutes ses forces et 
dans l'unité à cette politi
que raciste du pouvoir. 

L'action courageuse des 
étudiants étrangers et fran
çais a mis le doigt sur le ca
ractère scélérat et discrimi
natoire de ces décrets; elle 
ouvre la voie à une action 
déterminée et unitaire pour 
s'opposer à leur application. 
C'est pourquoi nous la sou
tenons sans réserve et nous 
appelons tous nos camara
des et amis à la soutenir éga
lement et la faire connaî
tre.» 

TAHITIENS 
A FRESNES 
Condamnés à de lourdes 

peines suite à leurs actes de 
protestation contre les essais 
nucléaires da la France dans 
le Pacifique, trois des sept 
Tahitiens emprisonnés à 
Fresnes depuis un an qui at
tendent le nouveau procès 
après la cassation du pre
mier, ont commencé, le 28 
avril dernier, une grève de la 
faim illimitée. 

Ce sont Marcel Tahutini, 
Jonas Tahutini et William 
Tauira. 

Dans une lettre adressée 
au Président de la Républi
que, ils demandent : 
1 - l'arrêt des essais nucléai

res dans le Pacifique 
2 - que leur soit accordé en

fin le statut de prison
nier politique 

3 - que la date de teur pro
chain procès leur soit 
communiquée. 

Marseille, 5 mai 1980 

PROCES DES CORSES : VERDICT REVOLTANT ! 
N i c o l i 8 a n s , B e r e t t i 5 ans . D e M a r i 5 a n s , C o l o m b a n i 5 ans , O r s o n i ( G u y ) 4 a n s , O r s o n i ( A l a i n ! 4 a n s , 
Z a m b e r n a r d i 3 ans . 

A la veille du verdict du 
procès contre sept jeunes 
nationalistes corses, com
mencé le 29 avril , une gran
de manifestation a eu lieu à 
Ajaccio le dimanche 11 mai. 
4 à 5 0 0 0 personnes (selon 
les organisateurs) ont répon
du à l'appel de A Riscossa, 
des organisations nationalis
tes, de la C F D T et d'organi
sations politiques françaises. 

Avec ce procès, ceux qui 
ont précédé et ceux qui 
vont suivre, le pouvoir tend 
à banaliser la procédure 
d'exception qu'est la Cour 
de sûreté de l 'Etat . 

A noter que certains des 
accusés sont déjà incarcérés 
depuis plus d'un an : G u y 
Orsoni 14 mois, Jean-Pierre 
Colombani 18 mois, Jean 
Nicoli 22 mois. 

Nous avons demandé, 
parmi les familles des em
prisonnés, à Mme France ne 
Nicoli son appréciation des 
événements. 

« Ma prise de conscience 
du problème aigu de fa Cor
se, c'est surtout depuis l'ar
restation de mon neveu il y 
a vingt-deux mois. J'ai bien 
sûr été dé/à sensibilisée par 
l'affaire d'A/éria, solidaire, 
comme tant de mes compa
triotes, d'Edmond St'meoni, 
qui a été le point de départ 
de la répression en Corse et 
qui n'a pas cessé depuis. 

Je milite au Comité de 
soutien aux patriotes corses 
emprisonnés ( ) et à l'A 
Riscossa (association d'aide 

aux familles des emprison
nés). 

J'apporte mon soutien à 
tous les patriotes corses em

prisonnés sans jamais juger 
leurs moyens de lutte. Ils 
sont jeunes, je ne pense pas 
avoir leur enthousiasme, 
mais leur combat s'inscrit 
dans la tradition de résistan
ce du peuple corse contre 
ses oppresseurs. J'ai été moi-
même à l'âge de mon neveu 
dans la Résistance, agent de 
liaison de mon père, Jean 
Nicoli, dirigeant du Front 
national en Corse, décapité 
par les Italiens le 30 août 

1943 à Bastia. J'ai été com
me ces jeunes, traitée à leur 
âge de terroriste et décorée 
quelques mois après de la 
Croix de guerre. Je pense 
que la violence que leur dic
te leurs actes ne peut être 
condamnée, la violence pre
mière - tous les témoins 
l'ont dit au procès - c'est la 
violence de l'Etat français. 
Cette violence a abouti à la 
destruction de la langue cor
se, de sa culture, des forces 
vives de l'économie corse 
par Je départ de toute la jeu
nesse. Cet exil est devenu in
supportable car à la place de 
ces jeunes qui partent 
(40000 de 7962 à 1975J, 
des Français (47000) les 
ont remplacés et se sont ins
tallés sur leur terre. Ce véri
table déplacement de fa po
pulation ne permet plus l'in
tégration et l'assimilation 
qui étaient possibles il y a 
20 ans. Les jeunes, comme 
ceux de ce procès, ont ex
primé leur refus d'accepter 
la disparition de leur peuple. 
Tout peuple a droit à l'exis
tence sur sa terre. 

U y a maintenant une 
centaine de patriotes en pri

son, plus de cinquante sont 
au maquis, une cinquantaine 
sont inculpés et en liberté 
provisoire. Le pouvoir qui 
refuse d'écouter les revend! 
cations a opéré une escalade 
dans le domaine répressif, 
ainsi à Baste/ica en janvier 
dernier où ce sont les briga
des anti-gang qui ont opéré 
et ont tué à bout portant 
une jeune fille et un jeune 
homme. 

Pourtant, l'affaire de Bas
te/ica voulait seulement dé
noncer les «barbouzes» qui 
sont en Corse protégés par 
le pouvoir. Deux poids, 
deux mesures. Les deux per
sonnes arrêtées par les natio
nalistes corses, Bertolini et 
Olliel, qui s'apprêtaient à 
tuer l'un d'entre eux, sont à 
l'hôpital; ils n'ont été enten
dus pour la première fois 
que le 6 mai. Eux ne passent 
pas devant la Cour de sûreté 
de l'Etat qui a clos l'affaire. 
La Police judiciaire vient 
seulement d'en être saisie. 
Par contre, les nationalistes, 
eux, sont en prison; 13 sont 
encore détenus et passeront 
devant cette Cour. 

Depuis le procès de juin-
juillet 1979, 17 Corses sont 
dans les prisons pour 5, 8, 
10, 13 ans. 

Au procès ces jours der
niers, Jean Nicoli (21 ans) 
déclarait ; «J'ai adhéré au 
F L N C car pour moi c'était 
le seul choix possible ... je 
n'ai jamais voulu semer la 
terreur ... je me bats pour 
une Corse indépendante et 
socialiste.» 

Jean-Pierre Colombani 
(20 ans, il en avait tout juste 

18 au moment des faits re
prochés), a aussi, comme Di
dier Beretti (24 ans) reven
diqué son appartenance au 
FLNC et ont donné les mê
mes raisons que Jean pour 
justifier leurs actes. 

L'Avocat général a eu 
beau, comme à l'autre pro
cès, insulter à travers ces 
jeunes le peuple corse par 
ses propos mesquins et racis
tes - «Vous êtes des fai
néants, des fils à papa, des 
aigris...» — rien n'a atteint la 
foi de ces jeunes dans leurs 
perspectives de voir leur 
peuple enfin libre. 

Les peines demandées 
dans le réquisitoire sont 
scandaleuses : dix ans de ré
clusion criminelle pour Jean 
Nicoli, qualifié de «terroris
te endurci» et Alain Orsoni 
(«jugé» par défaut); cinq 
ans minimum de prison 
pour «complicité» pour Di
dier Beretti, Guy Orsoni et 
Jean-Pierre Colombani; trois 
ans minimum pour Zamber-
nardi. Un supplément d'in
formation a été demandé 
pour Gérard de Mari. 

Les avocats, dans leur 
plaidoierie, ont exprimé que 
le problème corse est avant 
tout un problème politique, 
que c'est un problème grave, 
que le climat de méconten
tement qui règne dans l'île 
peut à chaque instant dégé
nérer en incident très grave. 
Le pouvoir d'Etat, hyper-
centralisé, autoritaire, ne 
voit d'autre issue que la ré
pression politique. » 

I") Adresse du comité ; 14 rus 
deNjnwuil - 75015 Paris 
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V I E OUVRIERS 
l.unel Viol ( Hérault) 

C R E E R E T MAINTENIR UNE SECTION 
UN DELEGUE SYNDICAL CGT RACONTE 

Nous avons rencontra 
le délégué syndical CGT 
d'une entreprise de tra
vaux publics, la S O B E A 
(50 travailleurs), une des 
nombreuses unité d'une 
société gui a des chan 
t i en dans toute la France 
ai à l'étranger ( Iran, Irak, 
Arabie Saoudite, Lybie...) 
et derrière laquelle on 
trouve Ponté-Mousson. 

L'entreprise compte 40% 
d'immigrés. L a dernière lut
ta (5 fours de grève en mars 
dernier contre le licencie-

MARSEILLE : 
NON A LA 

F E R M E T U R E 
D E PRIOR 

Le ministre du travail 
vient d'autoriser la fermetu
re de l'usine Prior de St Mar 
cal. Les 110 travailleurs de 
l'usine se retrouvent au chô
mage. 

C'est un scandale : I t 
gouvernement, qui est le 
principal actionnaire de la 
société-mère, Ceralimeni 
Lu -B run , autorise la ferme
ture de l'usine de Marseille 
tt , en même temps, donne 
une subvention à la société 
pour acheter des usines en 
Belgique. 

Mais les travailleurs sont 
bien décidés à ne pas laisser 
faire : déjô, dès la nouvelle 
annoncée, ils ont occupé les 
bureaux de la direction pen
dant 7 heures. 

Impulsée par l 'Union lo
cale C G T , la solidarité s'est 
développée dans la vallée de 
l'H u veau ne : des délégations 
de travailleurs de Paruani, 
de l 'Union des brasseries, de 
Coder, de Casino, des délé
gués syndicaux de la Sopad 
Nestlé et d'autres encore 
sont venus apporter leur 
soutien aux salariés de Prior. 

Deux élus du PCF doi
vent se rendre chez le minis
tre pour faire annuler la dé
cision de fermeture. Des mi
litants du PCML se sont ren
dus A l'usine dès l'annonce 
d t la fermeture. Ils ont dif 
fusé un appel à la solidarité, 
sous la forme d'un tract, a 
Nestlé et à Procida, deux 
entreprises de la vallée. Ils 
ont également informé les 
militants de l ' U L - C F D T afin 
que le combat contre les li
cenciements puisse se déve
lopper dans l'unité la plus 
large. Le 13 mai, journée 
d'action décidée par tes syn
dicats C G T , C F D T et F EN . 
un rassemblement de tous 
les travailleurs de la vallée 
de l'Huveaune doit avoir 
lieu à 9 heures à Prior pour 
rejoindre la manifestation 
interprofessionnelle prévue 
A 10 heures aux Mobiles. 

Le PCML lance un appel 
aux travailleurs de la vallée 
de l'Huveaune pour soutenir 
toutes les initiatives des 
Prior contre la fermeture de 
leur usine et à rassembler 
leurs forces dans l'unité la 
plus large pour s'opposer 
fermement aux licencie
ments et à la mort de la val
lée. 

ment d'un ouvrier marocain 
syndiqué C G T et pour diver
ses revendications de salai
re, temps de travail...) s'est 
conclue par un demi échec 
licenciement maintenu mais 
augmentation des salaires). 

Nous avons parlé de la ré
pression antisyndicale, du 
racisme patronal... Voic i ce 
qu' i l nous a dit sur l'implan
tation de la section 
CGT . 

« Quand j'ai voulu mon
ter la CGT (en 19751, lepa 
tron a essayé de m'acheter 
en me demandant de deve
nir chef d'équipe mais sans 
changement de sa/aire; après 
cette proposition, il m'a dit 
qu'il me laissait réfléchir; 
quelques temps après, c'est 
la lettre de ma nomination 
comme délégué syndical qui 
lui est arrivée. ..». 

Depuis, le patron essaie 
inlassablement d'affaiblir le 
syndicat et si possible de le 
détruire : 

« Depuis le début, le pa
tron a toujours tenté de cas
ser le syndicat; il visait sur
tout les délégués : par cxem 
pie, au travail, en les isolant 
des autres ouvriers, ou enco
re en augmentant tout le 
monde sauf les délégués I A 
Avignon où les délégués de 
Lunel ont aidé à la création 
d'une section, le patron di
sait : si vous avez besoin de 
quelque chose, venez me 
trouver moi, n'allez pas 
chercher les délégués 11 

Mais ce n'est pas tout, la 
répression syndicale s'ac
compagne d'un racisme que 
les lois Barre-Bonnet-Stoleru 
tentent de légaliser : 

« Le patron tape toujours 
sur les immigrés à tous les 
niveaux : sa/aires, boulot, 
qualification; par exemple, 
lors de la dernière grève un 
des motifs était le licencie

ment d'un camarade maro
cain, licencié parce qu'il 
voulait changer de qualifica
tion et il en avait la capaci 
té f Mais pour le patron, un 
immigré embauché comme 
manœuvre doit rester ma
nœuvre, celui qui est embau
ché comme maçon doit ras 
ter maçon. Ce licenciement, 
c'est un licenciement raciste 
parce que s'il a refusé è no
tre camarade de monter, 
c'est parce qu'il est arabe et 
son licenciement, c'est un 
coup monté entre le patron 
et les chefs. 

a Et ce racisme, c'est aus
si un bon moyen pour divi
ser les ouvriers : le patron 
essaie ainsi de faire des divi 
sions entre Français et im
migrés et même entre les im 
migres arabes et portugais 
par exemple. » 

L a grève qui a été menée 
il y a quelques semaines n'a 
pas été un succès, mais d'au
tres grèves par le passé lan 
cées par la section ont ame
né des améliorations sensi
bles dans les conditions de 
travail st sur les salaires : 

«Avant la création du 
syndicat, c'était terrible, jus
qu'à nous faire commencer 
avant l'heure et finir après, 
sans nous donner Je temps 
du casse-croûte; avec le syn
dicat, ça s'est un peu arran
gé, au moins k> patron res
pecte la loi; les horaires sont 
plus souples; quelquefois on 
termine avant l'heure, on a 
obtenu des baraquements 
et dernièrement, par l'ac
tion, le pont de Noël payé 
par le patron. Ce qu'on a ga
gné, tout le monde en a pro
fité, les ouvriers et les chefs 
qui étaient avec nous, le 
tron, il était seul.» 

C o r r e s p o n d a n t e 
M o n t p e l l i e r 

Chez Talbot (Poissy) 

LA CSL ( E X - C F T ) EN A PRIS UN COUP 
Poissy. Les usines ex 

Simca-Chrysler, Talbot au
jourd'hui, pour les besoins 
de la cause publicitaire. 

23600 salariés dont 10000 
immigrés. Un des hauts -
litux de la construction au
tomobile en France Un des 
hauts-lieux aussi des métho
des patronales de répression 
et d'exploitation les plus 
brutales, de caractère fascis
te, en dehors même de la lé
galité du libéralisme giscar
dien. Un des berceaux de la 
sinistre e x -CFT , aujourd'hui 
C S L (lè aussi on a changé de 
sigle, après l'assassinat de 
Pierre Maistre à Reims ; on 
s'en souvient, la C F T y était 
impliquée très directe
ment...). 

A Poissy, ne pas 
adhérer è la C S L et ne pas 
voter pour elle, ce n'est bon 
ni pour la promotion ni 
pour les salaires, ni simple
ment pour conserver son 
emploi I Les discussions, 
c'est souvent à coups de 
barre de fer. Syndicat patro
nal s ' i l en est, la C S L est 
bien l'instrument d'une dis
cipline de fer telle que les 
usines où règne cette loi-là 
n'ont pas volé le nom 
d'ausine de la peur», de 
tbagne capitaliste». 

Les élections prud'homa
les de décembre dernier 
avaient déjà montré à quel 
point le règne de la C S L , A 
Poissy comme ailleurs, repo
sait sur la contrainte et I I 
force. A cette occasion, les 
travailleurs de Talbot 
avaient pu voter à peu près 
librement pour la première 
fois de l'histoire de cette 

usine : la C G T obtenait 38% 
des voix, la CSL et autres 
syndicats autonomes (re
groupés dans une alliance) 
n'obtenant que 39,4% (la 
C F D T obtenait de son côté 
7% des suffrages). 

E t pour
tant, les travailleurs avaient 
été accompagnés en car 
jusqu'aux bureaux de vote 
par la maîtrise! 

Les élections profession 
ne Mes (comité d'entreprise 
le 6 mai, délégués du per
sonnel le 8| ont confirmé 
cette brèche ouverte dans 
des conditions de liberté 
toutes nouvelles A Poissy 
malt encore bien relatives et 
limitées. 

I l aura fallu 19 
mois de bataille juridique 
durant laquelle la direction 
assistée de la CSL , le C A T 
(autonome) et F O , a ma
noeuvré pour s'opposer A 
un contrôle un peu sérieux 
des élections pour que soit 
mise sur pied une commis
sion et organisées, dans un 
minimum de légalité, ces 
élections. 

Enquête du Conseil 
d 'Etat , mené par M. Paul 
Teitgen, sur les irrégularités 
commises dam les élections 
professionnelles précédentes 
(les dernières remontent en 
fait A 1977 : l a C F T , le C A T 
et F O y recueillent à eux 
seuls les 3/4 des voix dont 
62 ,6% A la C F T ) et sur re
quête de la C G T . 

Puis M. Roger Lestang, 
conseiller honoraire de la 
Cour de cassation, met sur 

pied la commission de con 
trôle : non sans mal ; et en
core n'y aura-t-il qu'une 
trentaine de magistrats et ju
ristes pour surveiller les 51 
bureaux de vote dont prêsi 
dents et assesseurs étaient 
en majorité de la C S L (le ré 
Miii.it. selon les cas, n'était 
d'ailleurs pas le même!). 

Résultat : la CGT obtenait 
30,84% des voix (15 ,3% de 
plus qu'aux précédentes), la 
C F D T 4,09% (1 ,39% de 
plus); la C S L 5 4 . 1 % , perdait 
1 2 % ; cela dans le collège 
ouvriers et employés. 

Comme l'indiquait U) 
C G T après ces résultats : «la 
démonstration est ainsi fai
te, une deuxième fois après 
les élections prud'homales, 
que si les travailleurs peu
vent s'exprimer avec des ga 
ranties supplémentaires de 
liberté, quoique insufft'sen 
tes, les voix recueillies par la 
CGT croissent dans des pro
portions importantes.» 

L a lutte contre le «syndi
calisme» du type C F T n'en 
est pas pour autant terminée, 
mais voilà dans cette batail
la un important succès pour 
les travailleurs. 

Il va sans dire que dans 
tout cela, le pouvoir giscar
dien ne s'est pas mouillé le 
moins du monde : pour faire 
respecter sa loi, si peu favo
rable soit-elle aux travail
leurs, ce pouvoir manque de 
moyens! Les procédures 
sont certes bien plus expôdi 
tives et les moyens man
quent beaucoup moins pour 
condamner des travailleurs 
«coupables» de grève par 
exemple 1 

G . C . 

Près de 15000 personnes 
ont participé samedi 10 mai 
A Paris, de la place de la Ré
publique à la Nation, A la 
marche nationale contre IM 
lois anti-immigrés et pour 
l'égalité des droits entre 
Français et immigrés. C'est 
de loin la plus importante 
manifestation sur ces ques
tions depuis celle contre las 
mesures Stoleru (déjà lu i ! ; 
et les expulsions de mem 
bres du comité de coordina
tion des foyers en lutte, en 
1976. 

Les organisateurs . de 
cette marche nationale ont 
ainsi fait franchir un pas Im
portant (même s' i l n'est évi
demment pas décisif) au re
groupement des forces et A 
la lutte on ne peut plus né
cessaire contre la politique 
gravement discriminatoire 
du gouvernement A l'égard 
des travailleurs immigrés — 
politique lourde de consé
quences pour les droits et 
les libertés de tous les tra
vailleurs. 

Dans le cortège, outre les 
associations de travailleurs 
immigrés de la MT I (Maison 
des travailleurs immigrés) et 
les associations de travail
leurs immigrés en lutta (co
mité de coordination. Turcs 
de la confection...), on no
tait la présence parfois nom
breuse de collectifs régio-

15 000 A PARIS POUR L ' E G A L I T E DES DROITS 

naux (Aix-Marseille, Stras
bourg, etc.) parmi lesquels 
te distinguait celui de Bor
deaux particulièrement dy
namique : la longue et ré
cente grève de la faim de 28 
travailleurs sans-papiers. 
Turcs et Tunisiens, avait vi 
siblement engendré une 
combativité particulière 
ment solide! 

Les travailleurs de la con
fection de Turquie étaient 
présents en nombre (ainsi 
que des Mauriciens), quatre 
mots après le déclenchement 
de leur lutte pour la régula
risation des sans-papiers et 
apparemment toujours aussi 
déterminés à surmonter 
tous les obstacles pour 
aboutir. 

Les diverses associations 
de solidarité, partie prenan
te de l'organisation de la 
marche, étaient également 
présentes 

Les étudiants représen
tant les différentes universi
tés actuellement en lutte 
contre les mesures discrimi

natoires prises à l'égard des 
étudiants étrangers consti
tuaient une part importante 
du cortège où se trouvait 
aussi une forte délégation de 
l 'UNEF et, bien sûr, dos as 
sociations d'étudiants étran 
gers. 

L A P R E S E N C E 
D E L A C F D T 

L'un des aspects les plus 
marquants de cette maintes 
tation était sans aucun dou 
te la forte participation des 
militants de la C F D T , dor 
rière la banderole de l 'Union 
régionale parisienne : l 'URP, 
ainsi que la confédération 
C F D T avaient en effet appe 
!é A cette marche. Parmi ces 
militants, Lesire Ogral, se
crétaire national. 

L a C G T , qui participe A 
quelques uns des collectifs 
locaux existant, avait répon
du par la négative (au niveau 
de la région parisienne ou 
national) aux sollicitations 
des organisateurs pour appe
ler A cette manifestation. 

La fédération de Paris du 
PS, le PSU, la L C R , notre 
Parti ainsi que le PCRml 
avaient appelé A cette mar
che qui avait aussi reçu la 
soutien du Syndicat de la 
magistrature et du Syndicat 
des avocats de France. 

G . C . 

http://Miii.it
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1 3 M A I 
Pour mettre en échec le projet Berger, 

il faut continuer 

L a journée d'action d u 13 mai a constitué dans l'ensem
ble un succès par l'ampleur de la riposte aux attaques contre le 
droit à la santé qu'elle a représentée. 

El le a également marqué, en général, un pas en avant 
dans la réalisation de l'unité d'action C G T - C F D T . Sept fédéra
tions ainsi que de nombreuses Unions départementales et 
Unions locales ont lancé des appels communs à la grève de 24 
heures. Le refus de la direction confédérale C F D T de s'associer 
au mot d'ordre de 24 heures de grève a , dans le cas présent, 
constitué un frein à une riposte unitaire plus importante. Cela 
a créé les conditions, dans un certain nombre d'endroits, pour 
des actions séparées. Ce fut notamment le cas à Paris où la 
C G T appelait à manifester à 10 heures le matin alors que la 
C F D T ne prenait aucune initiative ; dans d'autres endroits, tan
dis que la C G T manifestait le matin, la C F D T appelait l'après-
midi. Pour dire les choses comme elles sont, la C F D T n 'a pas 
eu un rôle dynamique le 13 mai. Une question est maintenant 
posée : va-t-on en rester là ? Le projet de loi Berger va être sou
mis prochainement au Parlement. Empêcher son adoption, tel 
est le but à atteindre. Pour cela, de nouvelles initiatives seront 
nécessaires. Espérons que la direction confédérale C F D T tirera 
du 13 mai des enseignements. 

Paris, 13 mai. A midi, los 
premiers rangs de l'immense 
cortège arrivent gara de l 'Est . 
Georges Seguy, Henri Krazu-
k i , Michel Warcholak et d'au
tres dirigeants de la C G T vont 
quitter la manifestation qui 
approche de son terme. 

A cette heure, tous les ma
nifestants ont-ils quitté la pla
ce de la Nation d'où le cortè
ge a commencé à partir à 10 
heures, à près de 6 km de là? 
Ce n'est pas sûr. Ils sont en 
tout cas des dizaines de mil
liers : 100000, 120000? 
2 0 0 0 0 0 estime la C G T . C'est 
la manifestation la plus massi
ve, la plus nombreuse sans au
cun doute depuis le 23 mars 
1979... 

La C F D T ne s'était pas 
jointe à l'appel. On pouvait 
voir pourtant parmi la multi
tude un certain nombre de 
banderoles C F D T ou commu
nes C G T - C F D T : en effet, d i 
vers syndicats C F D T , de la 
santé, de l ' E D F , des PTT 
(l 'Union régionale parisienne 
PTT ) , des banques et d'autres 
secteurs avaient appelé à la 
manifestation. 

Man i testât ion parcourue 
de nombreux et vigoureux 
mots d'ordre témoignant de 
l'hostilité résolue de la grande 
masse des travailleurs aux gra
ves coups portés par le pou

voir contre leur droit à la san
té. 

Multiples banderoles té
moignant de la présence de 
tel hôpital, tel département, 
ville, de la région parisienne. 

E t surtout, cette masse 
énorme d'hommes et de fem
mes de tous âges qui avaient 
répondu à l'appel pour se 
dresser contre ta loi Berger, 
pour défendre leur droit à la 
santé : une bonne base pour 
porter de réels coups à la po
litique antisociale du gouver
nement. 

A Paris, dans les autres ré
gions de France aussi : une 
preuve qu'ils sont des millions 
à vouloir lutter. 

M A R S E I L L E : 
ON A V A I T 

R A R E M E N T V U ÇA 

De l'avis général, on 
avait rarement vu à Mar
seille une manifestation 
aussi puissante que celle 
d u 13 mai. CGT , C F D T et 
F E N y avaient appelé en 
commun et malgré la 
pluie, des dizaines de mil
liers de travailleurs occu
paient la Canebière en un 
cortège très combatif. E n 
tête, les travailleurs de 
l'usine Prior en lutte con
tre la fermeture de leur 
entreprise. 

NUCLEAIRE : DANGER...pour le droit de grève 
L'action et les débraya

ges se poursuivent dans les 
centrales nucléaires. Partie 
de la centrale du Bugey 
(A in ) le 24 avril, la lutte 
s'est étendue à toutes les 
centrales suite à l'interven
tion des forces de police à 
Bugey le 1er mai pour impo
ser aux travailleurs la « bais
se de charge» de la tranche 
2 nécessaire au démarrage 
des travaux d'entretien du 
réacteur. Nous avons ren
contré un délégué C G T de 
'a centrale du Bugey. M nous 
donno l'analyse de son syn

dicat dans la situation pré
sente, en particulier face à 
la répression de la direction 
qui vise à supprimer le 
droit de grève dans les cen
trales. 

«La direction du syndi
cat considère que nous ne 
sommes pas dans une pé
riode d'offensive générale 
des travailleurs, et qu'il se
rait trop risqué de se lancer 
dans un mouvement de 
grande envergure au niveau 
de la centrale, et aussi dans 

l'ensemble d'EDF. Un tel 
mouvement conduirait "à 
mettre la France dans le 
noir". Mais if n'est pas sûr 
que le soutien de l'ensemble 
des travailleurs et de la po
pulation sot't assuré pour 
l'instant. L'Etat bien sûr est 
prêt à la contre-offensive, et 
il ne faut pas faire de faux 
pas 

a On se dit qu'on ne 
peut pas se le permettre. En 
plus, on craint la suspension 
du personnel gréviste et le 
remplacement par les ca

dres. Cela fait perdre l'ob
jectif premier de la bagarre, 
qui était la satisfaction des 
revendications. C'est vrai, si 
la direction tente un nou
veau coup de force, s'il y a 
des suspensions et des sanc
tions, le personnel dans tou
te la France est prêt à la ri
poste . C'est sûr, il y aura 
des débrayages, comme il y 
en a déjà eu, et donc baisse 
de production et coupures ; 
mais ce sera pour lutter con
tre la suspension des agents 
grévistes et à ce moment là, 
s'en sera fini de l'objectif 

premier qui était la satisfac
tion des revendications. 
C'est ça, au fond, la ma
nœuvre de la direction, 
quand elle utilise la répres
sion. 

«Dans la situation pré
sente, donc, est-ce qu'on 
peut se permettre de "met
tre la France dans le noir"? 
Nous disons que la direction 
n'attend que ça pour con-
tre-attaquer et finalement 
pour interdire le droit de 
grève dans le nucléaire. Il 
faut savoir s'arrêter -jour 

mieux reprendre au lieu de 
tout faire d'un coup, r 

L'enjeu est dor. : l'une 
importance capitale sur le 
syndicat C G T , puist 
la remise en cause 
de grève dans le l-':atre 
que vise la direction de 
l ' E D F . Pour r Instant, des 
discussions se sont engageas 
entre la direction de l 'EDF 
et les fédérations CGT et 
C F D T au niveau national. 
E t le mouvement de pres
sion A la bas» —<ir> fo<- e -
même voit u*> cer ta i " déve
loppement 
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L'ATTAQUE 
E n 1965 , le C N P F mettait au point un plan concer

nant la santé et la Sécurité sociale. Avec les mesures déjà 
prises par Barre et celles contenues dans le projet de loi 
Berger prochainement soumis au Parlement. Ceyrac a de 
quoi être satisfait, les patrons vont enfin pouvoir «stabi
liser leurs charges sociales». Pour les travailleurs, la pilu
le est autrement amère. 

l'humanité rouge 

S»» 

POUR S i 
SOIGNER 
MOINS 

Depuis janvier 1979 . 1,25% supplémentaire au titre 
de l 'assurance vieillesse. 

Depuis avril 1979, 0 , 2 4 % supplémentaire au titre de 
l'assurance chômage. 

Depuis août 1979, 1 % supplémentaire appliqué sur la 
totalité du salaire (pour un salaire brut de 3 0 0 0 , 0 0 F , 
cela fait 30 ,00 F en moins) . 

A u total, pour l'année 1979, cela fait une ponction de 
2 , 5 % sur le pouvoir d'achat. 

Depuis janvier 1980, le plafond de la Sécurité sociale 
a été relevé de 1 2 , 0 8 % et la cotisation maladie, à pré
sent déplafonnée, est passée de 4 , 5 % à 5 , 5 % d e la totali
té du salaire. 

A ces hausses de cotisations vient s'ajouter le fait que 
les indemnités journalières perçues par les travailleurs 
malades sont désormais considérées comme un revenu 
imposable. 

P O U R L E S V I E U X T R A V A I L L E U R S : ceux âgés de 
plus de 6 5 ans devront verser une cotisation vieillesse de 
4 , 7 0 % dans la limite du plafond. 

De plus, une cotisation maladie vient d'être instau
rée : 1 % sur les pensions-vieillesse de Sécurité sociale et 
2 % sur les retraites complémentaires et pré-retraites de 
l ' A S S E D I C . 

En f in , au-delà de 6 0 j ou r s d 'hospitalisation, les per
sonnes âgées devront verger entre 95 ,00 F et 150,00 F 
par jour . Payer ou... partir. 

P O U R L E S C H O M E U R S : ceux qu i n 'auront pas, ou 
plus, droit aux indemnités de chômage n'auront plus au
cune protection sociale puisqu' i ls perdront du même 
coup leur droit à la Sécurité sociale. 

L A C O N V E N T I O N : c'est u n accord signé tous les 
c inq ans entre la Sécurité sociale et les syndicats de mé
decins. E l l e établit le barème des honoraires médicaux. 
L e respect de cette convention par le médecin permet 
au malade d'être remboursé. 

Actuel lement, un médecin peut pratiquer trois tarifs : 
4 0 . 0 0 F . 4 2 . 0 0 F ou 4 5 , 0 0 F , le remboursement de 7 5 % 
à l'assuré s'effectuant sur la base de 40 ,00 F . 

L A N O U V E L L E C O N V E N T I O N prévoit de limiter 
dans une enveloppe globale les honoraires et le coût des 
prestations des médecins. Plus le médecin prescrit, 
moins i l lui sera possible d'augmenter ses tarifs. L e but 
est clair : le médecin devra prescrire et soigner moins. 

Cette nouvelle convention implique dans les faits une 
médecine à trois étages. 

1er étage : le médecin respecte la convent ion (tarif et 
l imitation de prescriptions), le malade est remboursé. 

2e étage : le médecin fixe librement son tarif mats ne 
dépasse pas le volume des prescriptions imposé par la 
Sécurité sociale. Dans ce cas, le malade n'est remboursé 
que pour partie tout en étant pénalisé par la l imitation 
des prescriptions. 

3e étage : le médecin n'est pas conventionné, i l fixe 
librement ses tarifs d 'honoraires et le volume de ses pres
criptions. Dans ce cas, l 'ordonnance n'est p lus rembour
sée au malade. 

L E T I C K E T M O D E R A T E U R : i l s'agirait que l'assuré 
paie de sa poche de 5 % à 1 2 % des dépenses jusqu'à pré
sent couvertes par les mutuelles. 

L E S L O N G U E S M A L A D I E S : elles étaient jusqu ' i c i 
remboursées à 1 0 0 % lorsque les dépenses excédaient 
9 9 , 0 0 F par mois. Désormais, plus de remboursement in 
tégral : le malade devra payer 80 ,00 F par mois, soit 
pour un an pas moins de 9 6 0 , 0 0 F (premiers touchés, 
ceux qu i vivent avec le m in imum vieillesse). 

D A N S L E S H O P I T A U X : la réduction des prestations 
médicales s 'accompagne d'une restriction des dépenses 
de santé au détriment des soins. O n conjugue suppres
sion de lits et compression de personnel. 

NOTRE DROIT 
C'EST LA SANTE 
LUTTER 
C'EST LA CONSERV 

Que l est l 'enjeu de l 'attaque du 
patronat et du gouvernement con
tre les travailleurs sur la santé et la 
Sécurité socia le? Que l rôle joue ce l 

le-ci dans le système capital iste? 
Quelle doit être la cible de la lutte 
contre cette at taque? 

UN S A L A I R E INDIRECT 

volume (déduction faite de la haus
se des pr ix ) de 7 , 5 % par an en 
moyenne, alors que le P I B (produit 
intérieur brut) n'augmentait que de 
4 , 1 % par an. Pour patronat et gou
vernement, c ' en est trop : i ls veu
lent que les dépenses de santé 

n'augmentent qu 'au même rythme 
que le P IB , soit 2 à 3 % par an en 
volume pendant le V i l l e P lan 
( 1981 -1985 ) . C 'est une remise en 
cause explicite du droit à la santé 
des travailleurs. 

Que représentent les sommes 
d'argent considérables, équivalentes 
au budget de l ' E t a t , que brasse la 
Sécurité socia le? C 'est une fraction 
du salaire des travailleurs, leur salai
re indirect, qui s'ajoute au salaire 
directement versé par les entrepri
ses. L 'ensemble des prestations so
ciales (dépenses de santé, alloca
tions familiales, a l location loge
ment, assurances vieillesse...) repré
sente, en moyenne, le tiers du salai
re total des travailleurs. 

Pour faire payer la crise aux tra
vailleurs, restaurer et accroître leurs 
profits, Giscard-Barre -Ceyrac s 'atta

quent à l 'ensemble d u salaire : au 
salaire direct, évidemment, comme 
le montre la réduction du pouvoir 
d'achat enregistrée ces dernières an
nées par rapport à l 'augmentation 
réelle des prix ; mais aussi au salaire 
indirect, à la fois en augmentant les 
cotisations versées (taux de cotisa
tion augmenté de 2 , 5 % en un an) et 
en réduisant les prestations. L e pre
mier aspect de l 'attaque est donc 
d'amputer le pouvoir d 'achat. 

C 'est tout le sens des décisions 
qu i concernent en particulier les 
dépenses de santé. 

R E N T A B I L I S E R LES H O P I T A U X 
L a rentabilisation des hôpitaux 

occupe une place de cho ix dans les 
mesures prises par la bourgeoisie. 
Les dépenses d'hospitalisation re
présentent en effet 4 8 % des dépen
ses médicales et cette part a aug
menté ces dernières années : 

M I S E EN CAUSE DU DROIT A L A S A N T E 

DEPENSES 
MEDICALES 

Hospitalisation 
Médecins, 
Dentistes, 
Analystes. . . . 
Pharmacie, 
Lunetterie . . . 

1978 % 
millions 1978 
de Fr. 

73096 48% 

L'assurance maladie représente 
plus du tiers de l 'ensemble des dé
penses de la Sécurité sociale. Les 
dépenses de santé ont représenté, 
en 1978 , 151 mil l iards de francs, 
soit près de 3 0 0 0 , 0 0 . F en moyenne 
par Français. 

C e s dépenses sont couvertes envi
ron à 7 0 % par la Sécurité sociale, à 
4 % par les mutuel les et à 5 % par 
l 'aide sociale. L e reste, soit plus de 
2 0 % reste à la charge des assurés. 

E n réduisant les prestations mala
die versées par la Sécurité sociale, 
en réduisant les taux de rembourse
ment des mutuelles, en plafonnant 
les prescriptions des médecins, il 
s'agit d 'une part d 'augmenter l a 
part des dépenses de santé restant 
à la charge des travailleurs, et d 'au
tre part de tenter de réduire la con
sommation médicale. 

Entre 1970 et 1976, en effet, les 
dépenses de santé ont augmenté, en 

46 671 3 1 % 

31330 2 1 % 

T O T A L 151097 100% 

1970 

39% 

32% 

29% 

100% 

L 'attaque porte maintenant 
sur les travailleurs des hôpitaux : les 
dépenses de personnel représentent 
7 0 % des dépenses hospitalières, le 
reste se répartissant en 1 0 % pour le 
matériel, 5 % pour les amortisse
ments, 8 , 5 % pour l'hébergement 
des malades, 5 % pour les médica
ments, 1,5% pour l 'administration. 

L a réduction du nombre de lits, 
des effectifs, les réorganisations en 
cours dans le hôpitaux, concourent 
à rentabiliser au m a x i m u m le sec
teur hospitalier. L e témoignage ci -
contre montre qu ' i l n'est pas trop 
fort de parler de restructuration 
comme dans la sidérurgie ou d 'au
tres secteurs. 

LE ROLE DE LA SECURITE SOCIALE 

L a Sécurité sociale est une socié
té d'assurances. L a plus importante 
car sa généralisation a permis, en 
étendant le champ d 'appl ication des 
assurances à caractère social , de 
concentrer en une seule main, 

l 'E ta t , une masse financière consi 
dérable. 

L a Sécurité sociale joue u n rôle 
de capital financier pour tous les 
secteurs pour lesquels elle est direc
tement o u indirectement «action-

line infirmière 
témoigne 

Dans les plans de l 'Assistance publique, pour la période 1976-1986, il est 
prévu de supprimer 1 6 0 0 0 lits sur 3 7 0 0 0 . Cela entraînera de nombreuses 
suppressions d'emplois. Dé j à , les «intermittents» qu 'on titularisait ne le sont 
plus. 9 0 0 infirmières ont été formées cette année sur Paris. Seulement 750 
ont trouvé de l 'embauche. 250 sont restées sur le carreau. Les suppressions 
de poste se font par le non remplacement des départs en retraite et des con 
gés de longue maladie, mais aussi par le non remplacement des intermittents 
et le l icenciement de titulaires par le biais du conseil de discipline. On fait 
tout pour éliminer les mères de famille du personnel. C'est pour cette raison 
entre autres qu 'on va nous changer les horaires. Auparavant, on travaillait de 
7h à 1 Sh30 le jour , de 15h à 23h pour la garde, de 23h à 7h du mat in pour 
la veille. Les patrons vont instaurer les 3 x 8 avec rotation tous les 3 mois. Cet 
te formule aurait l'avantage pour eux de faire payer beaucoup moins d 'heu
res de nuit. Ce lu i ou celle qui travaillerait de 13 à 21 h par exemple, serait ab
s e n t e ) de chez lui (elle) pour les deux principaux repas. O n veut ainsi élimi
ner les mères de famille au moyen du travail posté. 

L e patron met chaque malade en fiche et décompose notre travail en 4 0 
questions qu i permettent de le c l a s s e r - selon le nombre de gestes qu ' i l néces
site - dans la catégorie valide, semi-valide et invalide, en vue de supprimer là-
aussi du personnel. E n 75 , l 'assistance publique a créé une école spécialement 
pour former les médecins chefs de service à la gestion. 

C h e z nous, dans la mesure où ils suppriment des lits, ils vont diminuer les 
effectifs. Ils augmentent le long séjour, éliminent la rééducation et font tout 
pour accentuer les rotations dans le court séjour (examens d'entrée, radios, 
etc . ) . C 'est ce qu i rapporte le plus. I l faut que les lits soient toujours occupés, 
ainsi on en garde de moins en moins pour les cas d'urgence. Bientôt la chirur
gie se fera dans un autre centre et les familles du quartier ne pourront plus 
venir voir leurs malades, rentabilité oblige ! 

Les malades sont bien sûr touchés par ces mesures que le député Berger 
appelle «maîtrise de l'hospitalisation». A ins i , les patrons diminuent même le 
linge. D e 6 changes, on est passé à 4 : un de moins la nuit, un de moins le 
jour . O n travaille sans gants ce qui est dangereux avec les allergies et les eczé
mas, pour nous et pour les malades. Puisque nous n'avons pas de gants, il 
nous faudrait nous laver les mains entre chaque malade. Mais pour un dortoir 
de 112 personnes, i l n'y a pas un seul point d'eau. L a nourriture d iminue en 
quantité et en qualité : un plat en moins depuis novembre. L a viande et les 
légumes ont été remplacés par un plat dit «protidique». U n grand mot pour 
désigner du gratin, de la purée ou d u chou-fleur. I ls n'ont de la viande que 
deux fois par semaine. L e goûter de 16h a également été supprimé depuis no
vembre. O n a aussi supprimé des soins et des médicaments. Ce qui n'empêche 
pas de poursuivre les essais de médicaments sur les personnes âgées. C 'est 
tout un cirque pour obtenir un berlingot de Javel pour laver le sol. A lors que 
dans un hôpital l'hygiène devrait être u n souci de tous les instants. C o m m e il 
n'y a pas de chambre stérile, la moindre maladie se répand très vite. 

NOTES : le court séjour : médecine, chirurgie 
moyen séjour : rééducation après fracture 
long séjour : principalement gériatrie, personnes âgées, handicapés 

naire» : les hôpitaux, les laboratoi
res et, évidemment l ' industrie phar
maceutique. L a Sécurité sociale 
joue un rôle essentiel dans la réalisa
tion de la plus-value : les rembour
sements pharmaceutiques pour les 
trusts, l 'al location logement pour le 
secteur de la construction, etc . 

Les fonds de la Sécurité sociale 
sont gérés par la Caisse des dépôts 
et consignations, gigantesque ban
que d'état, et permettent de mult i 
ples interventions dans l'économie 

capitaliste sous forme de prêts et 
subventions aux monopoles. 

Entièrement entre les mains de 
l 'E ta t bourgeois, la Sécurité sociale 
est un monopole capitaliste d'état, 
comme les autres sociétés d'assuran
ces nationalisées à la Libération, 
comme toutes les entreprises natio
nalisées. L a Sécurité sociale ne sau
rait être autre chose, en système 
capitaliste, qu 'un instrument de la 
bourgeoisie monopoliste et de son 
Etat . 

QUELLE CIBLE ? 
S'agit-i l dans ces condit ions, pour 

la bourgeoisie monopoliste, de «dé
truire la Sécvrité sociale» comme le 
prétendent les dirigeants du P C F ? 
E t , s'agit-il pour nous «d'arrêter le 
bras des destructeurs de la Sécurité 
sociale» comme le disait G . Seguy 
le 1er m a i ? 

I l ne saurait être quest ion pour la 
bourgeoisie de disloquer l 'appareil 
centralisé d ' informations, de f icha
ge, de statistiques, de contrôle, que 
constitue la Sécurité sociale. I l ne 
saurait être question de disloquer 
ce monopole d'état, et tous les 
moyens qu ' i l donne à la classe do
minante sur tout le secteur de la 
santé. 

U s'agit, au contraire, de renta
biliser au m a x i m u m l a Sécurité 
sociale pour accroître les profits 
tant dans la santé que dans l 'ensem
ble de l'économie. 

Une riposte réelle de la classe ou 
vrière aux attaques de la bourgeoi
sie contre le droit à la santé, contre 
les acquis des travailleurs, nécessite 
de désigner clairement la cible : i l 
ne saurait s'agir de «défendre» une 
institution qu i est un monopole ca 
pitaliste d'état, dont l 'objectif n'est 
pas de satisfaire les besoins de santé 
de la population, mats de permettre 
à la bourgeoisie d'accroître ses pro
fits. L a cible , c'est l 'ensemble des 
mesures prises pour rentabiliser et 
restructurer la Sécurité sociale, 
pour remettre en cause le droit à la 
santé. L a loi Berger, qui représente 
aujourd 'hui la généralisation et l 'ex
tension des nombreux coups portés 
aux travailleurs ces derniers mois, 
doit être mise en échec. Là est le 
véritable enjeu. 

iti3**MaMPierre B A U B Y 



AVEC L E PARTI 

50% syndic-un seul 
syndicat : Wfl ^ 

^•tion-élu pour la 

du PCF . . 
Pourquoi est-il ortam* 

aujourd-hui au W « L • 

Claude Lebrun : Tout d'abord, 
qu'est-ce qui t'avait amené à 
adhérer au P C F ? Dans quel 
contexte et sur quelle base ? 

Gilles : E n novembre-décembre 
1976. i l y avait une grève assez 
dure sur l'usine. Ça faisait 15 
jours que j'avais mon premier 
mandat de délégué du personnel 
( C G T ) . Les permanents du comi
té de ville du PCF étaient tous 
les jours devant la boite. Ces t 
sur la base de cette grève que j ' a i 
adhéré au P C F . début 77. Com
me militant, c'est un bien grand 
mot, car si l'on n'a pas des res
ponsabilités, on est plutôt une 
main d'œuvre pour diffuser des 
tracts, des bous de soutien... Ça 
ne va pas plus loin. 

C L . : Comment te \ituais-tu 
par rapport au Programme 
commun et aux questions po
litiques? 

G . : C'est Borchim (secrétaire 
de l 'union locale C G T ) qui 
m'avait recruté. La 1ère discus
sion que J 'ai eue avec lui . c'est 
sur la dictature du prolétariat, 
parce que j'étais contre 1 son 
abandon. 

Les explications des responsa
bles ne m'avaient pas convaincu. 
C'était du genre : «Ce n'est plus 
à l'ordre du four si on veut s'al
lier avec les socialistes...* et aus
s i , qu aurait pas d'inter
vention de la bourgeoisie», en 
somme, elle se laisserait dépossé
der pacifiquement. E t je citais 
l'exemple du Chili Les responsa
bles PCP répondaient que pour 
le Chi l i , c'était la faute des 'gau
chistes* qui ont semé la merde... 

Bref, ils m'ont plutôt convaincu 
du contraire. 

L E S Q U E S T I O N S 
S U R L 'UNION D E L A G A U C H E 

E L U D E E S 

Par ailleurs, j'étais d'accord 
avec le Programme commun, sur 
la base <mieux mut l'Union de 
la gauche que la droite qui repas
se*. E n plus, les sondages perma
nents donnant la majorité à la 
gauche, ça remontait le bonhom
me. Un an avant mars 78, l'es
poir pour le Programme com
mun augmentait. Alors, on élu
dait les questions qui se posaient 
à nous (sur l'alliance avec les so
cialistes, l'attitude des commu
nistes...), volontairement on n'en 
discutait pas. *On se contentera 
de ce qu'il y aura», disait-on. 

C L . : E t après mars 7 8 ? 

G. ; Après la défaite de mars 
78. pas mal de gars, essentielle
ment des militants syndicalistes 
(dans la boite ce sont sensible
ment les mêmes que les mili
tants politiques), ont voulu 
avoir des discussions approfon
dies sur les questions qui avaient 
été étouffées. Te l sut la dictature 
du prolétariat et le X X I l e Con
grès... où les responsables avaient 
utilisé un double langage, selon 
que celui à qui ils s'adressaient 
était pour ou contre. 

P R E M I E R S C O N T A C T S 
A V E C L E PCML 

C L . : D a m quelles circonstan
ces es-tu rentré en contact 
avec le P C M L ? 

G . : A la même époque (avri l 
78 ) , lors d'une réunion syndicale 

DEMANDE D E CONTACT 

Prenez contact 
avec le Parti communiste marxiste-léniniste 

NOM 
Prénom 
Lieu de travail 
Adresse 

Code postal 

M retourner à L'Humanité rouge - BP201 - 75926 
Paris Cedex 19/ 

à travers les questiuns que je po
sais, j 'exprimais un désaccord 
profond avec les «explications» 
sui la défaite (c'est la faute au 
PS. etc.). 

Parmi les militants présent, 
il y avait Lionel (du bureau du 
syndicat des métaux et membre 
du P C M L ) . qui a bien vu mes dé
saccords et on a commencé a en 
discuter. Les éléments qu'il a 
avancé m'ont servi pour argu
menter un peu plus, car pendant 
des mois, j 'avais argumenté pour 
le programme commun. 

Le désarroi des militants et 
plus généralement des ouvriers 
et les attaques du pouvoir contre 
les travailleurs, renforçaient mon 
opinion que la ligne politique du 
Programme commun était une 
erreur extrêmement grave. Puis 
les discussions avec les camara
des du PCML . plus suivies à par
tir du mois de ju in , m'ont ame
né à comprendre que ce n'était 
pas seulement une erreur, mais 
toute une ligne qui débouchait 
sur ça. 

L a question de icornment 
démissionner du PCF» (L ionel 
avait lui aussi quitté le PCF quel
ques mois auparavant) n'ayant 
pas été vraiment abordée, on a 
laissé de coté les possibilités 
d'explications dans le P C F . Elles 
étaient peut-être encore possi
bles pendant six mois. 

C L . : Ne crois-tu pas qu'en 
y restant, i l y avait un danger 
de récupération par le P C F . 
d'autant qu'i l est très expéri
menté dans ce genre de cho
ses? N'est-ce pas aussi des i l 
lusions sur le* possibilités de 
mener la lutte dans ses rangs? 

G . : On a discuté des illusions. 
Mais, à la fois je ne pouvais plus 
y rester et à la fois ce n'est pas 
évident d'être communiste, mê
me si on en a les idées. C'est à 
dire que si j 'avais rencontré une 
autre organisation révolutionnai
re, j ' y serais peut-être car je ne 
connaissais pas les différences de 
points de vue politiques, sinon 
l'image des 'gauchistes* préfa
briquée par la direction du P C F 
Par contre, le fait que la L C R 
(troiskyste) ait appelé à voter 
-union de la gauche» au Ze lour. 
ça m'a étonné, ils m'ont donné 
l'impression qu'ils avaient baissé 
leur froc, contrairement aux 
marxistes-léninistes. 

Il faut dire aussi que si j 'avais 
rencontre l.iniiel trois mots 

Ce qui m'a convaincu d'adhérer au PCML 
Pendant la période qui a suivi avril 78, je ne militais 

pas politiquement. Or, pour moi, il y avait le fait que 
L'ACTION SYNDICALE, CE N'EST PAS TOUT On 
n'a pas des idées communistes pour les laisser dans sa 
poche. U faut les concrétiser par l'action d'une manière 
organisée et c'est pourquoi entrer dans un parti est né
cessaire. 

J e suis arrivé i la conclusion que le nombre de mi
litants n'était pas déterminant, mais sa ligne politique, 
pour ne pas conduire À un nouveau mars 78. 

Même si le Parti n'est pas capable de diriger la clas
se ouvrière actuellement, ce qui est important, c'est qu'il 
existe. Pourquoi? Non pas seulement comme gardien 
des idées, mais surtout pour aller à la lutte - surtout po-
iitiqu* - et faire adhérer des communistes pour s'açran 
dir. 

Tu vas me dire : ceux de la boite avec lesquels 
l'étais au PCF (notamment ceux qui ont rendu leur car
te), comment Us ont pris ça ? -

17s sont relativement d'accord sur la nécessité de 
s'organiser en parti, toujours en conscience que l'activité 
syndicale ne suffit pas. C'est donc un point de vue com
mun avec nous. A partir de lé, ils peuvent accepter que 
je sois militant du PCML et comprendre que ce n'est pas 
contradictoire avec le fait de militer a la CGT. Sans l'ac
tion quotidienne, ils n'en seraient jamais arrivés 1À : ils 
voient que le PCML n'est pas un parti qui veut mener 
des actions minoritaires, ils en sont ?onvaincus par la 
pratique. 

avant ou six mois après, ça ne se 
serait peut-être pas passé de ta 
même manière. Donc, la période 
c'est très important et suivant 
l'objectif poursuivi par le P C F . 
E n ce moment, c'est peut-être 
favorable aussi. 

Q U E P E U T F A I R E 
UN P E T I T P A R T I ? 

C L . : Y avait-il beaucoup de 
problèmes politiques à résou
dre? 
G . : J'étais pratiquement d'ac

cord sur tous les points de dis-

AU PCF 
t A u P C F , j 'avais eu une 

réunion de cellule en un 
an, au moment de sa création, 
c'est tout. 

« I l d'y a jamais de travail 
de réflexion ni de plan de tra
vail pour les adhérents, mais 
uniquement des taches d'exé
cution. 

L a boite, au niveau local, 
a une certaine réputation de 
hitte. 

• Maintenant, i h ont mis 
LamWm (le maire de Reims) 
dam la cellule pour ne pas la 
laisser dans la nature. Ce sont 
des rnikiants de l'extérieur 
qui viennent distribuer les 
tracts du PCF! » 

cussion (après six bons mois). Le 
plus difficile, c'était les ques
tions internationales, vu le pro
blème de l ' U R S S : est-ce un pays 
socialiste ou pas? Car ça amène 
à renoncer à des choses auxquel
les on a cru et qui sont présen
tées comme un idéal. 

Le problème majeur qui s'est 
posé, c'est : qu'est-ce qu'un tout 
petit paiti peut faire' ' Même si 
j ' y rentre, est-ce que ça ne va pas 
être peine perdue? Ajouté à cela 
la grossière caricature qui est fai
te des 'gauchistes* dans le P C F 
qui - de plus sont tous mis 
dans le même panier. 

Dans les stages C G T du 2e de
gré, i l y a un cours sur l'attitude 
à avoir par rappotl aux » gauchis
tes». Il y est fait ressortir qu'ils 
n'ont pas de ligne politique, que 
ce sont des fouteurs de merde... 
pour cvitei précisément de con
fronter les lignes politiques. 
Eventuellement, r f t ont de bon
nes idées, mais pas de bonnes 
méthodes*... d'où, pour moi la 
longue période de discussions. 

Or. Lionel m'a donné une au
tre image de ce que pouvait être 
un parti d'extréme-puche Les 
camarades ne m'ont pas forcé la 
main pour l'adhésion et ça m'a 
mis a l'aise. A la fois, j 'approu
vais cette attitude et en même 
temps je me disais • il en faut des 
discussions pour rentrer au 
PCML*. Je luisais In comparai
son asrc les méthodes du PCTv *•' 
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CULTUREL 
CINEMA 

«Une terre faite 
des os des morts» 

«Le Christ s'est arrêté à Eboli» de Francesco Rosi 
avec Glan Maria Volonté 

* Sur cette terre sombre, 
sans péché et sans rédemp
tion, où le mai n'est pas un 
fait moral mais une douleur 
terrestre, le Christ n'est ja
mais descendu. Le Christ 
s'est arrêté à Eboli ». - . 

Car to 
Levi écrira cette phrase sur 
la première page de son li
vre : «Le Christ s'est arrêté 
à Eboliu d'où est tiré le fi lm 
de Francesco Rosi. E n 1935 
Carlo Levi, dans le fi lm Gian 
Maria Volonté - médecin, 
artiste peintre, antifasciste 

du nord de l'Italie est assi
gné à résidence par Mussoli
ni dans le sud de l'Italie, en 
Lucanie et plus précisément 
à Gagliano. 

I l va découvrir là un 
monde inconnu, une misère 
insoupçonnée, il va aussi dé
couvrir un peuple : celui des 
paysans misérables du Mez-
zogiorno. La grande force 
de Gian Maria Volonté est 
d'avoir su rendre l'attention 
de Carlo Levi ô ce monde 
nouveau qui l'entoure et 

qu' i l apprend à connaître, 
attention aux êtres et aux 
choses. 

Après Ebol i , le train s'ar 
rëte et pour se rendre à Ga
gliano, i l faut emprunter des 
moyens de fortune. E t Carlo 
Levi va découvrir que pour 
les gens de Gagliano, Tur in 
est plus éloigné que l'Inde et 
la Chine. La capitale de cet
te «terre faite des os des 
morts» est New York où les 
hommes émigrent. «Je suis 
le papa et la maman» dit 

une femme pour expliquer 
ensuite que les hommes à 
l'origine de ses 17 grossesses 
sont tous aux Etats-Unis. 

Seuls 6 rôles sont inter
prétés par des profession
nels : Carlo Levi, sa sœur qui 
vient le visiter dans son ex i l , 
le «Podestats, petit chef fas
ciste de village, le curé qui 
vide son sac au cours du ser
mon de Noël, une villageoi-

Tous les fi lms de Francesco Rosi sont caractérisés 
par un souci de réalisme. Même s' i l tourne en exté
rieur, a partir de situations réelles avec bien souvent 
des non professionnels, il n'en reste pas à l'apparence, 
à l'immédiat. Au delà de ce qui est vécu, de ce qui est 
perçu par ceux d'en bas, i l essaie toujours de montrer 
les rapports de classes, de remonter des effets aux 
causes. A partir d'une mort violente, il construit un 
film enquête. C'est la violence qui accouche de l'his
toire. Pourquoi sMatteï» est-il mort? Pourquoi les ha
bitants de la «via Sant'Andraas ont-ils été tués dans 
un éboulement? Pourquoi les soldats sont-ils exé
cutés? 

Dans L'affaire Mattei, i l a posé le premier au ciné

ma le problème du pétrole, dans Main basse sur la vil
le. I l dénonce les promoteurs immobiliers et leurs 
liens avec les plus hautes institutions, dans Le mo
ment de la vérité, il s'interroge sur ce qui pousse un 
jeune paysan espagnol à devenir Miguelin le Torero. 
Avec Les hommes contre, ce sont les fondements im
périalistes de la guerre de 14 qui sont mis à nu. Giu-
liano, Lucky Luciano nous montrent-ils seulement les 
pratiques de la Maffia? Non, c'est aussi bien la nature 
du pouvoir d'état qui est placée sous le projecteur. 
Rosi situe chaque problème dans sa dimension histori
que en opérant un constant va et vient entre le vécu 
immédiat du peuple et les mécanismes du pouvoir. 
Avec Rosi, la caméra ne se contente pas de voir, elle 
analyse. 

Francesco Rosi : 
quand la caméra 

va au-delà des 
apparences 

se et un nobliau local. Par 
de splendides images, Rosi 
décrit l'existence misérable 
des habitants, panoramiques 
sur la campagne, gros plans 
sur les gestes quotidiens, tra
vaux des champs. Mais 
qu'on ne s'y trompe pas. Il 
ne s'agit pas d'une pastorale. 
Rosi n'en reste pas au vécu, 
à l'apparence. I l montre les 
paysans dans leurs rapports 
avec leurs maîtres, avec 
«ceux de Rome». 

Cest le vacarme du haut-
parleur de la propagande qui 
vient perturber les travaux 
des champs. Reproduisant 
les aboiements du Duce, i l 
explique que la conquête de 
l'Abyssinie par les troupes 
italiennes donnera des terres 
aux paysans pauvres. «Avec 
l'argent de la guerre, ils fe
raient mieux de reconstruire 
le pont qui est écroulé de
puis trois ans». 

C'est le baron qui 
vient collecter ses fer
mages. Cest le podestat 
qui vit en parasite, «re
présentant de l'autorité 
au-dessus des lois» 

E t New York , la ville-mi
rage que les hommes évo
quent avec nostalgie. 

Voilà comment l'histoire 
marque de son empreinte la 
vie de ce «bout du monde». 

Pour le dire, pas de dis
cours didactique asséné de 
façon pesante, Rosi suggère 
par une image, un mouve
ment de caméra sur un vi-

C'est en 1935 que Carlo 
Levi devient le docteur et 
l'ami des paysans de Gaglia
no, mais tout cela a-t-il vrai
ment changé ? Même si c'est 
à Tur in, à Bâle ou plus au 
nord, en R F A , quand on 
naît paysan dans le sud de 
l'Italie, i l faut toujours s'ex
patrier pour vivre. 

...TELE J R E N DE Z M V O U S . . T E L E ' ill I RIE II DE Z 
Léon C L A D E L 

Mardi 20 mai 
Dossiers de l'écran, A2 
P I E R R E D E C O U B E R T I N 
E T L 'OLYMPISME 

«Les jeux olympiques vont-ils disparaître?». 
T e l est le thème du débat. L e fi lm introductif est 
centré sur le baron de Coubertln qui organisa en 
1896 les premiers jeux d'Athènes et définit la 
Charte olympique. Les grands moments des jeux 
olympiques seront évoqués avec leurs ombres et 
leur lumière. Parmi les documents d'archives, on 
trouvera des extraits des Dieux du stade, filmé 
aux jeux olympiques de Berlin en 1936 par Lenl 
Riefenstahl, cinéaste du I l l e Reich. Ces jeux de 
36 que l'on évoque de plus en plus en parlant des 
prochains jeux de Moscou. E n effet, comment 
parler d'amitié entre les peuples, lorsqu'on sait 

Îue le pays organisateur occupe militairement la 
chécoslovaquie et mène une guerre d'invasion 

en Afghanistan, lorsqu'on sait que dans ce pays 
même les droits les plus élémentaires sont 
bafoués? 

JOHN W A Y N E 
Le dernier shérif 
7 F I L M S SUR T F 1 E T F R 3 

I l y a un an, le 11 ju in 1979, disparaissait 
John Wayne. Comme i l fallait s'y attendre, la té
lévision française va rendre hommage à cette fi
gure du cinéma américain. 

Chaque jeudi à 20h30, du 15 mai au 12 ju in , 
F R 3 lui consacre un cycle en diffusant cinq 
westerns de la fin de sa carrère. Successivement : 
Les voleurs de trains. Les cow-boys. Les cordes 
et la potence. Une bible et un fusil et Le dernier 
des géants. 

Le 12 mai, T F 1 programme à 14h30 IM mai
son des sept péchés, que Wayne a tourné aux cô
tés de Marlène Dietrich et le 15 mai, à 12h50, 
Rio Grande. 

Tail le l m 9 5 , poids 100 kg, avec sa démarche 
de cavalier, son roulement d épaule caractéristi
que, Il incarnait un héros monolithique sûr de 
son bon droit. Le cow-boy civilisateur. Dans Fort 
Apache par exemple, i l incarne un officier de la 
cavalerie américaine prêt au sacrifice contre les 

«méchants indiens». Dans Ha ta ri, i l est le guide 
au cœur de l'Afrique qui n'a peur ni des Africains 
ni des fauves. Dans Les bérets verts : u n G I ' s q u i 
se bat dans la jungle vietnamienne pour défendre 
la bannière étoilée là où elle n'aurait jamais dû 
aller. 

John Wayne s'est principalement illustré dans 
le western, ce genre qui exalte la conquête et le 
génocide des Indiens. La loi et l'ordre, i l ne les in
carna pas seulement au cinéma. E n 1950, i l sou
tint activement le sénateur Mac Carthy dans sa 
chasse aux communistes et aux démocrates. Dans 
les années 60 , il tourna Les bérets verts pour 
exalter la sale expédition américaine au Vietnam. 
Mais le western spaghetti a remplacé le western 
hollywodien et Tom Horn, dernier western en da
te narre la fin tragique d'un tueur à gages (voir ci-

contre). 

L'acteur du cinéma US le plus connu actuelle
ment n'est pas un shérif mais un petit homme 
roux à lunettes qui fait avec talent des films sur 
ses états d'âme : Woody Allen. Les Américains 
ont dû quitter le Vietnam, la bannière étoilée a 
été brûlée en Iran. Les gendarmes du monde ont 
perdu l ' initiative, i l n y a plus de shérif au 
cinéma. 

*** T E L E . R E N D E Z - V O U S R E N D E Z " V O U S 

TOM H O R N 
I D E W. W1ARD) 
D E M Y T H I F I E R 

L E S H E R O S 
A la fin du siècle, 

T o m , ancien éclaireur de 
l'armée, après avoir parti
cipé à l'extermination 
des Indiens, se retrouve 
sans emploi; i l devient 
tueur à gages, puis, trop 
gênant, sera lui-même éli
miné. 

L'intérêt de ce fi lm 
est de montrer que les 
héros «virils au grand 
cœur» à la John Wayne, 
qui faisaient régner l'or
dre, le colt d'une main, la 
bible de l'autre, n'étaient 
en fait que de vulgaires 
assassins a la solde d'hom
mes riches, à la solde 
d'une classe. Rien à voir 
avec les preux cow-boys, 
chevaleresques et tout, 
qui défiaient leurs adver
saires les yeux dans les 
yeux... Une balle dans le 
dos, c'est beaucoup plus 
sûr! Ces hommes autour 
desquels on a bâti des lé
gendes n'étaient que des 
tueurs... Dès que leurs 
méthodes sont devenues 
par trop anachroniques, 
ils ont été éliminés pour 
une nouvelle «race» 
d'hommes de main, asser
mentés, plus étroitement 
contrôlés par leurs maî
tres. Avec l'instauration 
d'une société capitaliste 
plus structurée, les tueurs 
a gages ont été remplacés 
par des fonctionnaires... 
E t Buffalo B i l l apprit à 
monter à cheval pour fai
re du cirque. 

PAR 
L A G R A N D E P O R T E : 

L E T I E R S MONDE 
A C A N N E S 

Toujours le même suc
cès pour le festival de 
Cannes qui rassemble 
35 000 professionnels 
pour 27 films dans la sé
lection officielle et 50 
dans les sélections paral
lèles. 

L 'un des 4 films repré
sentant les USA , Being-
there, est de A l Ashby, 
réalisateur de Retour, 
Bertrand Tavernier, Mau
rice Pialat et Alain Rég
nais représentent, eux, le 
cinéma français. 

A noter dans la sélec
tion officielle un film 
yougoslave de Goran Pas-
kaljevtc, Traitement de 
choc, qui met en scène 
un médecin face à des al
cooliques en cure de dé
désintoxication. On avait 
beaucoup parlé l'an der
nier du film de Zafrano-
vic sur la résistance. L'oc
cupation en 26 images. 
Un fi lm philippin, Jaguar, 
de L ino Brocka qui a dé
jà réalisé Insiang projeté 
voici un an en France. 

Un jour comme un au
tre de l'Indien Mrinal Sen 
et Bye bye Brasil du Bré
silien Carlos Diegues. 
Une première : la sélec
tion d'un film de Répu
blique populaire de Chi
ne : Le roi dragon. 

I l faut se réjouir de 
cette entrée du cinéma 
du Tiers Monde dans la 
sélection de Cannes. Can
nes c'est aussi et surtout 
un marché du f i lm ; il 
faut espérer que ces films 
seront achetés par les dis
tributeurs français et que 
nous pourrons les voir... 

«LE MOUL IN DU 
FRAU» par Eugène L e 
R o y - L e livre débu-
te en 1844, et nous con . 
duit jusqu'aux années 
80 . Eugène Le Roy dans 
un style enrichi d'expres
sion du terroir décrit la 
vie et les aspirations des 
travailleurs des campa
gnes en butte à l'exploi
tation des propriétaires 
fonciers et des aristocra
tes. 
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INTERNATIONAL 

Pour qui meurent les Tchadiens ? 
Les combats se poursui

vent à N'Djamena, la capi
tale du Tchad où, depuis 
plusieurs semaines, on 
compte les morts par mil
liers dans la guerre qui op
pose les Forces armées du 
Nord ( F A N ! de Hissène Ha-
bré à la coalition des Forces 
d'action commune ( F A C ) . 
Difficile d'y voir clair dans 
cette guerre fratricide entre 
Tchadiens... Mais est-il sî 
sûr qu'elle ne se déroule 
qu'entre Tchadiens? 

Le 28 avril dernier, les 
1 100 militaires français 
installés au Tchad quit
taient le pays après y avoir 
stationné pendant plus de 
dix ans. Dix ans au cours 
desquels la France n'a ces
sé d'intervenir dans les af
faires de ce pays, n'hésitant 
pas à participer aux com
bats contre le Front de li
bération nationale du Tchad 
(Frol inat) . I l faut dire que la 
France possède de gros inté
rêts dans ce pays. C'est ainsi 
par exemple que la Compa
gnie française de développe
ment des textiles contrôle la 
production essentielle du 
Tchad, le coton. Celui-ci re
présente 7 5 % des exporta
tions du pays. L a politique 
française a toujours été dic
tée par un souci : préserver 
les intérêts des monopoles 
capitalistes français au 
Tchad. C'est cette politique 
qui conduisit à intervenir 
directement, à placer un of
ficier français à la tête des 
services de renseignement. 
Depuis ces dernières années, 
la politique française consis
te à utiliser les uns et les au
tres à son service, à utiliser 
les uns contre les autres; 
quand un aqent n'est plus 

bon, on en prend un autre. 
C'est ainsi, par exemple, 
qu'i l semble bien qu'Hissène 
Habré, le séquestreur de 
Françoise Claustre, fut mon
té en épingle par la France. 
Ainsi le «rebelle» dont on 
nous a tant parlé i l y a quel
ques années put devenir mi
nistre de la défense, ayant 
l'ambition de prendre les 
rênes du pouvoir au détri
ment du président Goukou-
ni. E t puis, i l y a la Lybie 
qui pratique une politique 
expansionniste à l'égard du 
Tchad, occupe une partie de 
son territoire, entraine et ar
me certains groupes. Ainsi, 

l'arrière-fond du conflit 
tchadien est une lutte entre 
l'impérialisme français et 
l'expansionnisme régional 
lybien. A u cours des ré
cents combats, l'armée fran
çaise a apporté son appui à 
Hissène Habré tandis que la 
Lybie approvisionnait le 
camp adverse. 

Mais pourquoi les trou
pes françaises ont-elles éva
cué le pays ? D'une part elles 
risquaient de se trouver con
frontées directement à des 
troupes lybiennes, et sur
tout, avant que ce départ 
s'effectue, i l semble que des 
tractations ont eu lieu. L a 

France a laissé tomber His
sène Habré, en échange de 
quoi, le président Goukouni 
s'est engagé à combattre les 
Lybiens. Dans les milieux 
militaires français on voulait 
une nouvelle fois intervenir 
directement aux côtés d'His-
sène Habré mais cette solu
tion a été rejetée. D'autres 
solutions existent pour pré
server les intérêts français. 
Ne dit-on pas, par exemple, 
que le colonel Kamougué, 
vice-président du gouverne
ment tchadien, entretient de 
très étroites relations avec le 
ministère français de la coo
pération. Ce qui ne l'empê

chait pas de combattre con
tre Habré. 

E t puis, si besoin en est : 
les parachutistes français ne 
seront pas loin du Tchad, à 
Bouar, en République cen
trafricaine. 

Pour qui meurent les 
Tchadiens? Certains pour 
les intérêts de la France, 
d'autres pour les ambitions 
de Khadafi. L'intérêt du 
peuple tchadien passe par le 
rejet de ces deux ingérences. 
C'est la condition pour que 
le Tchad puisse trouver la 
paix. 

Pierre BURNAND 

Afghanistan 
D'après une information 

de l'Agence Associated press 
en provenance de New Deli 
une colonne blindée soviéti
que a été détruite par la ré
sistance afghane au mois 
d'avril, dans la vallée de 
Panjsher, à 125 km de Ka
boul. Plus de 100 Soviéti
ques ont été tués à cette oc
casion et 38 autres faits pri-
sonnaiers. Cette victoire est 
attribuée aux déserteurs af
ghans dirigés par le général 
de brigade, Ahmed Shah. 
Les troupes soviétiques 
étaient entrées dans la vallée 
fin mars. A u début, elles 
n'avaient rencontré qu'une 
faible résistance et avaient 
pu s'emparer de plusieurs 
villages. A u cours du com
bat, 13 véhicules blindés so
viétiques ont été détruits 
avec des missiles antichars 
de fabrication soviétique. 
Quatre hélicoptères ont éga
lement été détruits. 

Selon des voyageurs arri
vés à New Delhi, de violents 
combats ont également eu 
lieu début mai dans la ré
gion de Ghazni, au sud-
ouest de Kaboul. Les sovié
tiques ont lancé une impor
tante offensive dans ce sec
teur, mettant en œuvre 600 
à 900 chars, des hélicoptè
res et des Mig. Les combats 
auraient fait plusieurs mil
liers de victimes. Un Afghan 
a déclaré avoir vu arriver 
dans un hôpital de Kaboul 
vingt-quatre enfants mutilés 
provenant de cette région. 
Selon l'Alliance islamique 
pour la libération de l'Af
ghanistan, les Soviétiques 
auraient procédé aux bom
bardements de villages à la 
suite de combats qui ont eu 
lieu dans la province du Ba-
dakhstan. 

A Kaboul, les élèves et 
les étudiants n'avaient tou
jours pas repris les cours le 9 
mai, malgré la répression 
sanglante dont ils ont été 
l'objet. 

S U E D E : 
L E P A T R O N A T 

A D U R E C U L E R 

O n n'avait pas vu cela en Suè
de depuis 1909. Du 25 avril au 11 
mai, le pays a été paralysé par la 
grève. Tout a commencé quand 
le patronat n'a accepté d'accor
der qu'une augmentation de 
2,3% des salaires tandis que la 
centrale syndicale LO réclamait 
11 ,3%. Devant le refus du patro
nat d'accepter un compromis, 
dés le 25 avril , les transports se 
sont mis en grève : trains, métro, 
avions. Le 2 mai, le mot d'ordre 
de grève a été étendu. L e patro
nat a riposté en décrétant le 
lock-out. A u total, environ 1 
million de personnes ont cessé le 

travail. Le patronat a dù finale
ment accepter une augmentation 
des salaires de 6,8% pour 800000 
travailleurs. Dans le secteur pu
blic, les salaires de 1 2 0 0 0 0 0 tra
vailleurs sont augmentés de 
7,3%. Ces augmentations sont 
combinées avec une baisse de 
l'impôt sur le revenu. 

R E N C O N T R E 
IND IRA G A N D H I 
H U A G U O F E N G 

A B E L G R A D E 

Les obsèques de Tito ont été 
l'occasion d'une rencontre entre 
Indira Gandhi et HuaGuo Feng. 
Selon l'agence de presse indien
ne, les chefs des deux gouverne
ments auraient décidé de se re
voir prochainement pour «deve
nir bons amis». L'intervention 
soviétique en Afghanistan, que 
l'Inde a refusé d'approuver mal
gré les pressions soviétiques dont 
elle a été l'objet, a eu comme 
conséquence inattendue de créer 
les conditions d'une améliora
tion des relations entre les deux 
pays les plus peuplés du monde. 
I l n'y avait pas eu de rencontre à 
ce niveau depuis que Chou E n 
laï et Nehru se rencontrèrent à 
Bandoung. 

L A G R E V E DE L A F A I M 
D ' A B D E L A T I F L A A B I 

D'après le comité internatio
nal pour la libération d'Abdelatif 
Laabi, emprisonné pour délit 
d'opinion, celui-ci a engagé de
puis le 30 avril une grève de la 
faim. I l proteste ainsi contre le 
refus des autorités marocaines 
de lui permettre de se soigner. 
D'après le comité, les jours d'Ab
delatif Laabi sont en danger. 

(Comité Laabi do Esprit , 19 
rue Jacob, 75006 Paris - Tél. 
354-99-70). 

C O M O R E S : 
UN A P P E L D E S E T U D I A N T S 

Dans une déclaration commu
ne, les stagiaires et étudiants co-
moriens résidant dans différents 
pays (Arabie Saoudite, Côte 
d'Ivoire, Réunion, Tunisie, Ma
roc, Haute Volta, France) dé
noncent la situation régnant 
dans leur pays : «Depuis le mois 
de février dernier, notre pays est 
traversé par d'importants mouve
ments sociaux. Les ouvriers de 
Shongo Dunda revendiquent 
avec raison l'indemnisation des 
accidentés de travail et le droit à 
des indemnités de retraite de 
vieillesse. Les instituteurs cher
chent pour le bien de notre pays 
à faire valoriser leur métier en 
réclamant l'application d'un jus
te barème de traitement et le 
droit à s'organiser en syndicat; 
lycéens et collégiens, après les in
toxications alimentaires dont ils 
sont fréquemment victimes, 
cherchent à faire valoir le droit 
à des meilleures conditions de 
vie et d'études.. 

« ...l'enlèvement de leur domi
cile et la séquestration de deux 
patriotes dont Moustoifa Saïd 
Cheikh, les condamnations pro
noncées contre les personnes ar
rêtées au mois de février consti
tuent des atteintes inadmissibles 
aux droits universellement re
connus à l'homme, un défi inso
lent aux principes démocratiques 
de la Charte de l'ONU et de 

VOUA dont se réclame la Répu
blique fédérale islamique des Co
mores » 

B R E S I L ; 
D E S D I R I G E A N T S 

S Y N D I C A U X 
T O U J O U R S 

E M P R I S O N N E S 

Après 41 jours, la grève des 
métallos de Sao Bernardo a pris 
fin. Les travailleurs ont été con
traints à ce recul sous les coups 
de la répression. Plusieurs diri
geants syndicaux ont en effet été 
arrêtés au cours de la grève. Le 
12 mai encore, un dirigeant syn
dical a été arrêté alors qu' i l ve
nait de prendre la parole. L a dé
mocratisation du Brésil dont on 
entend parler ici et là est bien re
lative I 

O P E P : 
L E P R I X 

D E S H Y D R O C A R B U R E S 
A U G M E N T E R A 

S E L O N L ' I N F L A T I O N 

Les ministres du pétrole des 
pays de l 'OPEP réunis en confé
rence extraordinaire ont pris une 
décision importante. I ls ont déci
dé d'indexer l'évolution du prix 
du pétrole sur dévolution des 
prix à l'exportation et l'évolu
tion des monnaies. L'Algérie, 
l 'Iran et la Lybie, si elles sont 
d'accord sur ce principe, ont fait 

état de leur désaccord sur les 
modalités de fixation de l'in
dexation. 

K A M P U C H E A : 
E C H E C D E L ' O F F E N S I V E 

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

Dans une interview accordée 
dernièrement à l'Agence Chine 
nouvelle, le premier ministre du 
gouvernement du Kampuchea 
démocratique, Khieu Samphan, 
a fait état de l'échec de l'offensi
ve de la saison sèche des troupes 
vietnamiennes. Cette offensive a 
eu lieu en trois étapes :«La pre
mière étape a duré deux mois : 
octobre et novembre derniers. 
Les Vietnamiens ont engagé 8 di
visions dans une opération de 
nettoyage et de destruction dans 
le centre et le nord-est du Kam
puchea, cherchant à étouffer la 
résistance dans ces régions et à 
marcher ensuite vers l'ouest; la 
seconde étape a duré deux autres 
mois : décembre dernier et jan
vier de cette année. Les Vietna
miens ont concentré au cours de 
cette période leurs forces dans 
les régions frontalières limitro
phes de la Thaïlande et tenté 
d'exterminer l'armée du Kam
puchea démocratique dans 
l'ouest et le nord-ouest du pays; 
la troisième étape a duré de fé
vrier à nos jours. L'élan de l'of
fensive ennemie est affaibli et 
l'ennemi n'a pas pu briser les li
gnes de défense des forces du 
Kampuchea démocratique. 



INTERNATIONAL 

Yougoslavie, le péril vient de l 'Est 
Après la mort de Tito, quelles menaces pèsent 

sur la Yougoslavie ? D'une unité nationale 
difficile à préserver aux ambitions bulgares ; 
ce ne sont pas les périls qui manquent. 
L'URSS cherchera à les exploiter. 

Claude L E B R U N 

A u cours de la cérémonie 
pour ses obsèques, les diri
geants yougoslaves ont réaf
firmé les principes définis 
par le président Tito et no
tamment la volonté de res
ter maîtres de leur pays. Si 
la Yougoslavie est un des ra
res pays où le peuple est 
mobilisé et même entraîné 
pour faire face à toute 
agression, si le peuple you
goslave a déjà démontré 
qu'il étajt farouchement 
attaché à son indépendance, 
nul n'ignore que certains 
dangers la guettent. 

Pourquoi l 'URSS est-elle 
fondamentalement le princi
pal danger? 

L ' U R S S est très gênée 
par le puissant mouvement 
que constitue «les non ali
gnés» et dont Tito était un 
incontestable leader, car ce 
mouvement joue un grand 
rôle pour dénoncer et con
trer la politique hégémonis-
te de l ' U R S S (Afghanistan, 
Cambodge). Depuis quelque 
temps déjà avec l'aide et par 
l'intermédiaire de ses satelli
tes - surtout cubains et 
vietnamiens - elle cherche à 
faire basculer le mouvement 
dans son camp (n'oublions 
pas que Cuba en est l'actuel 
président en exercice!. Pour 
en arriver là, quoi de plus 
logique que d'essayer d'en 
ébranler le principal pilier 
qu'est la Yougoslavie : cette 
dernière se rangeant dans le 
camp soviétique, que de
viendraient les non alignés? 
C'est un enjeu de taille. 

L a Yougoslavie est en 
même temps un pont très 
avancé en direction de l 'Eu 
rope de l'ouest et ses côtes 
maritimes sont sur plusieurs 
centaines de kilomètres en 
face de l'Italie. 

Une invasion du type de 
celle perpétrée en Afghanis
tan n'est peut-être pas dans 
l'immédiat l'hypothèse la 
plus probable. Ceci d'autant 
plus que l ' U R S S ne pourrait 
la justifier par aucun accord 
et elle sait qu'elle devrait 
alors affronter une guerre 
très longue. L ' U R S S peut 
jouer sur d'autres tableaux 
avant d'en arriver là, no
tamment sur le difficile 
équilibre entre les différen
tes nationalités, en s'ap-
puyant sur la Bulgarie par 
exemple à propos de la Ma
cédoine. Mais aussi en uti
lisant divers opposants au 
régime, sans oublier ses 
agents directs que sont les 
pro-so viatiques appelés 
«kominformistes». 

L'unité interne de la 
Yougoslavie est certaine
ment le principal facteur de 
sa sécurité. Mais rien ne dit 

que cotte unité ne peut pas 
être sapée par des influences 
extérieures. 

Héritées du passé, les dis
parités d'une région à l'au
tre sont très importantes et 
peuvent-être utilisées par 
des ennemis de l'intérieur et 
de l'extérieur. La tendance 
constante est toutefois à la 
diminution des écarts. 

Trois exemples. 
E n septembre 1976, 

revenu annuel des habitants 
de la Slovénie était le dou
ble de celui de la moyenne 
nationale, alors qu' i l n'était 
encore que de 30% dans le 
Kosovo ( la région la moins 
développée). 

E n ce qui concerne la 
production industrielle, les 
résultats d u 1er semestre 
1977, comparés à ceux de 
1976, indiquaient un ac
croissement de 1 1 % en 
moyenne. Les républiques 
les moins développées ont 
connu pour la même pério
de, sauf le Kosovo, une pro
gression spectaculaire : plus 
25 ,9% au Monténégro, plus 
17% en Macédoine, plus 
12,5% en Bosnie-Herzégovi
ne; tandis que les plus in
dustrialisées progressaient 
moins vite : Slovénie 10%, 
Croatie 9 , 1 % . 

Dans le domaine de l'en
seignement, de très gros ef
forts ont été entrepris dans 
la lutte contre l'analphabé
tisme. Ils sont concentrés 
sur les régions retardataires. 
Toutefois, les différences 
sont encore très grandes : 
1,2% d'analphabètes en 
Slovénie, mais 23 ,2% en 

Bosnie-Herzégovine 
31 ,5% au Kosovo. 

et 

UNE MOSAÏQUE 
D E P E U P L E S 

La population yougosla
ve est estimée actuellement 
à 22 millions d'habitants, 
répartis dans les 6 républi
ques fédérées et les deux ré
gions autonomes. 

A côté des six nations 
serbes, croates, bosniens, 
macédoniens, Slovènes et 
monténégrins, vivent de 
nombreux groupes consti-

SERBES ET CROATES 

Parmi les contradictions existant entre les diffé
rents peuples de Yougoslavie, celles entre Serbes et 
Croates sont très anciennes. Elles sont souvent évo
quées et pourraient être ranimées. 

Pendant la seconde guerre mondiale, les «Ousta-
chis» (extrémistes croates) avaient collaboré avec les 
nazis. I ls s'appuyaient sur eux pour essayer de créer 
une Croatie indépendante. De tels groupes, violem
ment anticommunistes, existent toujours. Tout com
me les groupes extrémistes serbes, ils auraient des 
contacts avec les pro-soviétiques (dit «Kominformis
tes») et les soviétiques eux-mêmes 

Ces dernières années, l ' U R S S avait créé — chez 
elle, à Kiev — un «Parti communiste yougoslave» 
chargé de mener la subversion. Son leader, Mileta 
Perovic, a été arrêté en avril 1978, ainsi que bon nom
bre d'autres éléments. Un mouvement décapité? Ce 
n'est pas évident. D'autant que des pru-soviétiques 
doivent encore grenouiller à différents niveaux du 
Parti, (la L C Y ) et de l ' E u t . 

Par contre, les relations avec la Roumanie voisi
ne — qui, elle aussi refuse de se soumettre à l'ogre 
russe — sont excellentes. Elles peuvent être d'un ap
pui précieux. D'autre part, pour éviter ou tout au 
moins limiter les antagonismes entre les différentes 
nations yougoslaves, chacune d'entre elles est repré
sentée à égalité dans la direction des affaires de la 
L C Y et de l 'Etat . 

tuant des minorités impor
tantes. Lors du dernier re
censement en 1971, I l y 
avait 1309 535 Albanais, 
477 374 Hongrois, 126989 
Turcs, 83 £»56 Slovaques, 
7 8 4 8 5 Tziganes, des Bulga
res, des Roumains, des Ita
liens... 

Chacune de ces minorités 
a le droit de se servir de sa 
langue maternelle dans la vie 
courante, l'enseignement, 
les affaires judiciaires et ad
ministratives. 

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

QUI P E U V E N T 
R E S U R G I R 

L a région des Balkans 
comprend : la Yougoslavie, 
la Bulgarie, la Grèce, l 'Alba
nie (et la partie européenne 
de la Turquie!. 

Les conditions nouvelles 
surgies au lendemain de la 
guerre faisaient espérer aux 
dirigeants communistes des 
pays balkaniques que pour
rait être mis un terme aux 
pommes de discorde dans 
cette région, notamment 
par une juste solution du 
problème des nationalités. 

E n décembre 1944, deux 
projets pour une «fédéra-
don des Slaves» sont envi
sagés. Celui de la Bulgarie 
prévoyait une confédération 
sur la base égalitaire de deux 
Etats. Celui des Yougoslaves 
qui prévoyait une fédération 
de plusieurs républiques (où 
la Bulgarie serait une repu 
blique au même titre que la 
Croatie, la Serbie...). Le pro
blème d'une fédération bal

kanique rebondit fin janvier 
1948. E n février, le PC de 
l 'URSS se prononce pour 
trois fédérations : Pologne-
Tchécoslovaquie, Roumanie-
Hongrie et Bulgarie Yougos
lavie. 

Aucune de ces fédéra
tions n'a jamais vu le jour. 
Mais un peu plus tard s'est 

posée la question de la Ma
cédoine. C'est un problème 
complexe qui a déjà été 
l'objet de luttes au cours de 
la 2e partie du X I X e siècle 
après la libération de l'occu
pation ottomane. La ques
tion macédonienne fut l'une 
des causes des guerres balka
niques. 

LA MACEDOINE 

L a Macédoine est aujourd'hui une des six républi
ques de Yougoslavie. Mais une partie du peuple ma
cédonien vit également en Bulgarie et en Grèce. C'est 
une région de grande importance pour être maître de 
la péninsule balkanique (voie de passage des armées 
de tous les temps, l'Adriatique, la mer Egée...). 

A u lendemain de la résolution du Kominform (28 
juin 1948) excluant la Yougoslavie de ses rangs, l'idée 
est lancée dans les pays de démocratie populaire de la 
région des Balkans, de la création d'une «République 
populaire autonome de Macédoine». E l le regroupe
rait : la république yougoslave de Macédoine et les 
territoires macédoniens de Grèce et de Bulgarie. 

Après l'échec de la résistance grecque qui est défi
nitivement vaincue le 20 août 1948, cette idée est 
abandonnée. 

Aujourd'hui, la spécificité de la Macédoine grecque 
semble s'être atténuée, notamment du fait de l'im
plantation dans la région de Grecs rapatriés de Tur
quie. Depuis quelques années, la Bulgarie ne recon
naît plus l'existence d'une population macédonienne 
distincte, la faisant même disparaître de ses statisti
ques. Pour elle, les Macédoniens sont des Bulgares et 
cela s'accompagne ouvertement de revendications ter
ritoriales. 

Les Yougoslaves considèrent que la Bulgarie se fait 
«l'instrument d'une politique de bloc quia montré au 
Vietnam comme au Kampuchea et en Afghanistan à 
quel danger elle menait». Ils disent qu'une telle politi
que favorise dans la région l'intrusion d'influences 
«extra-balkaniques», c'est-à-dire celle de l ' U R S S . 
«Après Tito comme avec Tito, nous nous opposerons 
fermement à cette politique». 
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Idrissa, un nettoyeur 
parmi d'autres 
// a 37 ans. Il est venu de Dakar en novembre 1973. 
Là-bas, dans son pays, if avait été licencié par 
fa société commerciale Damag-Score, une société 
française pour laquelle il travaillait depuis 10 
ans comme vendeur. Licencié en septembre 1972. 
Il est marié. Il a un enfant, né en octobre de 
cette année-là. Il ne trouve pas de travail. Des 
compatriotes fui ont écrit de France. Il part. Logé 
en foyer d'abord, après quelques emplois de 
courte durée, Idrissa Koundio entre à L'audacieuse, 
le 1er janvier 1975. Le voilà nettoyeur du métro. 
Car L'Audacieuse, «coopérative ouvrière de 
productions, rue des Vignoles, Paris XXe, PDG 
Jacques Neve, est l'une des entreprises auxquelles 
fa RA TP sous-traite le nettoyage. 
Nous sommes allés te voir pendant la grève, 
après une assemblée générale, chez lui, dans le 
logement {une pièce et un réduit «cuisine») qu'il 
occupe avec maintenant sa femme et ses trois enfants. 
Un nettoyeur parmi d'autres, comme beaucoup 
d'autres. Pour lui, chaque jour, chaque mois est déjà 
difficile. Et la grève, ça a été dur. 
C'est pour en prendre la mesure que nous étions 
venus chez lui. 

Chaque mois, if envoie au pays 500,00 F en 
moyenne, des fois moins, des fois plus, chez sa 
mère qui doit faire vivre sa plus jeune sœur 
et une autre de ses sœurs dont le mari est mort, 
avec ses 4 enfants qui ont tous moins de 8 ans. 
Il a demandé la venue de sa femme en 1975. En 
même temps, il a fait une demande pour un logement 
correct. Pour ce logement, il a écrit partout : 
à des tas de services, et même au ministre des Affaires 
étrangères. Apparemment, Idrissa Koundio aurait 
des ressources insuffisantes pour bénéficier d'un 
HLM! 

Son fils les rejoint en 77. D'ailleurs, la grand-mère 
ne peut plus s'en occuper. Deux autres enfants 
sont nés depuis; et malgré toutes les démarches, 
Idrissa vit toujours dans sa pièce unique avec 

sa femme et ses trois enfants. 
Ressources insuffisantes pour avoir un HLM? Pas 
pour payer des impôts! f73,00F cette année... 
Pendant la grève, les difficultés se sont aggravées bien 
sûr, et en plus, certainement en cheville avec le 
patron, le propriétaire a multiplié les pressions contre 
lui : menace d'expulsion de son logement s'il ne 
payait pas sur le champ loyer et charges EDF-GDF. 
Loyer passé de 350,00 F à 460,00 F en avril (la 
libération des prix, il faut que ça serve à quelque 
chose!). Et pour EDF-GDF, Idrissa Koundio adô 
payer 1 364,29 F, (et avant même fa fin d'avril sous 
peine d'être vidé). 

Idrissa s'en étonne d'autant plus que les années 
précédentes, c'était une somme de l'ordre de 
700,00 F qu'il payait pour tout l'hiver. Il y a 
sûrement là des choses à éc/aircir. En tout cas, le 
propriétaire, qu 'une installation électrique des plus 
archaïques, voire dangereuse, n'avait pas inquiété 
jusque-là, l'a subitement fait rénover! 
Pour payer tout ça, il a dû bien sûr emprunter. Ce 
sont ses compatriotes qui logent au foyer tout proche 
qui l'ont dépanné. 

Le propriétaire a monté contre lui le concierge : 
un jour, il a jeté un pot d'excréments sur un de ses 
enfants qui jouait dans la cour, et depuis, ses gosses 
«n'ont pas le droit» de sortir/ 
La grève, ça a été dur. La femme de Koundio a pu 
trouver un travail (à mi-temps) pendant la grève. 
Femme de service à l'hôpital Necker, 4 heures par 
jour, 900,00 F par mois. Elle partait à 16 heures. Lui, 
gardait les enfants. Pour la nourriture, il y a eu la 
solidarité du petit commerçant de son quartier. 
Ça a été dur. Pour lui aussi le 1er mai, c'était la 
victoire^t la joie, partagée avec tous et avec son fils 
aîné qu'il avait amené cette fois-là à la Bourse du 
travail. 240,00 F de plus par mois, pour Idrissa, 
ça veut dire quelque chose. 

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

1 m o i s : 1 5 F S o u t i e n : 2 5 F 
3 m o i s : 4 5 F S o u t i e n : 9 0 F 
6 m o i s : 9 0 F S o u t i e n : 1 5 0 F 

Pour tout changement d'adresse 
joindre 3F en timbre 

PRATIQUE 

Devenir apprenti. Comment ? 

Pour entrer en apprentissage, i l faut 
être âgé de 16 à 20 ans, posséder un 
certificat d'orientation scolaire délivré 
par le centre d'information et d'orien
tation (C IO l , en général transmis par 
l'établissement scolaire. La durée 
moyenne de l'apprentissage est de 
deux ans, mais si vous avez effectué au 
moins une année pleine dans un éta
blissement technologique (par exemple 
avoir suivi une première année de L E P / 
C E T ) vous entrez directement en deu
xième année d'apprentissage. L a 
Chambre des métiers, de commerce et 
d'industrie, d'agriculture, le sorvice 
académique de l'inspection de l'ap
prentissage et l'agence nationale pour 
l'emploi vous fournissent des listes de 
patrons embauchant des apprentis. 

Dès que l'affaire est conclue tacite
ment avec votre employeur, vous de
vez signer un contrat A V A N T de com
mencer à travailler. Ce contrat doit ré
pondre à plusieurs critères; votre pa
tron doit être agréé par le comité dé
partemental de la formation profes
sionnelle; i l doit obligatoirement vous 
verser un salaire, vous dispenser une 
formation professionnelle dans son 
établissement; vous laisser suivre les 
cours théoriques — obligatoires — du 
centre de formation des apprentis 
( C F A ) - au moins 360 heures par 
an — en vue d'obtenir soit 'u C A P 
(certificat d'aptitude professionnelle}, 
soit l ' E F A A (examen de fin d'appren
tissage artisanal). Le contrat doit être 
établi en trois exemplaires et contre

signé par vous, par votre employeur 
et votre responsable légal (père, mère 
ou tuteur). I l doit être enregistré par 
la direction départementale du travail 
et de l'emploi. 

Il peut être résiliable unilatérale
ment au cours des deux premiers mois 
d'apprentissage : votre principale occu
pation étant de balayer l'atelier, par 
exemple, vous pouvez quitter votre pa
tron sans autre forme de procès, n'ou
bliez pas néanmoins les deux mois de 
salaire dus. Pour résilier le contrat 
d'apprentissage une fois ces deux pre
miers mois écoulés, ceci se fait à 
l'amiable (rare! ou juridiquement. 

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

Le salaire versé à l'apprenti obéit 
à la grille suivante : premier semestre 
d'apprentissage 1 5 % d u SMIC, deuxiè
me semestre 2 5 % du SMIC, troisième 
semestre 3 5 % du SMIC, quatrième se
mestre 4 5 % du SMIC, si l'apprentissa
ge dure trois ans, lors des cinquième et 
sixième semestres 60% du SMIC, mais 
dès que vous avez atteint 18 ans, votre 
salaire est majoré de 10%. S ' i l existe 
une convention collective spécifique à 
la branche de métiers où vous entrez, 
c'est celle-ci qui doit être appliquée si 
le salaire qu'elle prévoit est supérieur 
à celui envisagé par la grille des salaires 
des apprentis; pour connaître l'exis
tence d'une éventuelle convention col
lective s'adresser aux syndicats. 

Si le contrat d'apprentissage stipule 
que vous avez le devoir de travailler. 

cela ne signifie pas pour autant que 
vous avez signé un contrat d'esclavage. 
Tout apprenti de moins de 18 ans ne 
doit pas effectuer plus de quarante 
heures par semaine — formation théo
rique en C F A comprise - s'il existe 
une dérogation, exigez de la connaître, 
de toute manière elle n'autorise pas 
plus de cinq heures par semaine en 
plus des quarante heures. De même le 
travail de nuit est interdit aux appren
tis. I l peut exister une dérogation 
(boulangers), exigez de la voir! Si un 
conflit vous oppose à votre patron, il 
existe des recours : adressez-vous à 
l'inspecteur qui assure la liaison entre 
le C F A et votre patron s i , par exemple, 
ce luic i ne vous laisse pas le temps do 
suivre les cours théoriques. Comme 
l'apprenti est un travailleur, i l peut 
s'adresser aux syndicats, à l'inspection 
du travail. 

Souvent les apprentis bénéficient 
d'avantages en nature, ceux-ci ne doi
vent jamais remplacer intégralement 
le salaire, mais être définis en pourcen
tage par rapport à la paie. Toujours 
dans l'ordre des revenus, les salaires 
des apprentis ne sont pas imposables; 
ils bénéficient des prestations de la Sé
curité sociale en cas de maladie, d'ac
cident du travail. 

Les apprentis jouissent des congés 
payés annuels, plus cinq jours payés 
dans le mois qui précède les épreuves 
de CAP ou d ' E F A A . 

Nathalie V ILLOT1ERS 

Jusqu'à 500% de mieux pour les profits • Sept 
créneaux pour le soutien de l 'Etat • Ford et 

Chrysler (suite) • L'INSEE censuré 

L a Vie française révêle que les 
grands monopoles ont vu 
leur bénéfice net croître en 
1979 jusqu'à 500% I E n 

bonne place : les trusts pétroliers, la 
C F P (plus 258%) et El f Aquitaine 
(plus 153%) , le trust Péchiney Ugine 
Khulmann (plus 279%) et la financiè
re Eternit (plus 481%) . E t la Vie fran
çaise de souligner : * Les entreprises 
parviennent à produire autant, sinon 
plus, avec des effectifs moins impor
tants» et, plus loin : «La modération 
des charges salariales contribue à ac
croître la rentabilité». Non vraiment, 
il n'y a pas de mystère : en licenciant, 
en augmentant les cadences de travail 
pour les travailleurs qui restent, en 
bloquant les salaires, les grands trusts 
se portent bien. Il s'agit là des plus 
gros bénéfices depuis 1973. 

L e Conseil des ministres vient 
de définir 7 créneaux sur 
lesquels l 'Etat va centrer son 
soutien. Il s'agit de l'infor

matique, les satellites, le nucléaire, l'es

pace et l'aéronautique, robotique et 
bureautique. Les plus «créatifs» seront 
récompensés. Le critère pour accorder 
le soutien aux monopoles dans ces sec
teurs : les profits et leur agressivité sur 
le marché international. Il s'agît par-là 
d'accélérer le redéploiement. 

E n France, l'unité de fabrica
tion des boites de vitesses 
de Ford à Bordeaux, qui ali
mente les chaînes des USA, 

est placée en chômage technique pen
dant 15 jours et ce pour la 3e fois en 
6 mois. Déjà, une autre semaire d'arrêt 
en mai est prévue et 3 jours en juillet. 

Dans la concurrence féroce que les 
trusts de l'automobile se livrent, 
Chrysler-Corp vient d'annoncer des 
pertes de deux milliards de francs pour 
le 1er trimestre 80, ce qui porte ces 
pertes à 5,4 milliards de francs en 9 
mois. Résultat : le trust, à tour de 
main licencie et met en chômage tech
nique les travailleurs. 

L a dernière étude de l ' I N S E E 
sur les prévisions 1985 en 
matière d'emploi vient d'être 
censurée : alors qu'elle de

vait paraître dans le numéro d'avril 
d"Economie et statistique, e Ile a été re
tirée au dernier moment pour «ne pas 
renforcer l'irritation du premier minis
tre en diffusant des prévisions à 
moyen terme, notamment sur l'em
ploi.» 

Pourtant cette étude confirmait cel
les précédemment publiées et dont 
nous avons fait état dans les Nul 199 
et 1203 6'HR. Citons en particulier 
que selon cette étude, 373 000 emplois 
disparaîtraient dans l'agriculture entre 
1978 et 1985 et que l'emploi indus
triel diminuerait de 3 8 0 0 0 chaque an
née. Les auteurs, tout en prévoyant 
une réduction de la durée hebdoma
daire du travail (38h30en 1985), mon
trent que «la croissance serait insuffi
sante pour enrayer la montée du chô
mage». 

Avec l'augmentation de la popula
tion active, c'est bien 150000 chô
meurs de plus par an que nous pré
voient Giscard-Barre-Ceyrac. Mais, 
chut l S i cela se savait... 



PARLONS-EN! 

En toute franchise 

(Suite de la page 2) 

Le 3 mai 1980 
(...) Ce ne sont bien sûr 

que de premières impres
sions et nous n'avons pas lu 
encore è fond le 1er numé
ro. L'article p. 2,«Et ils par
lent de démocratie», nous 
avait laissé l'impression que 
nous n 'hésitions pas à lancer 
des affirmations à la légère 
contre De Broglie et Ponia-
towski dans le style «Plus 
on noircit le capitalisme, 
plus on est révolutionnaire». 
En fait, c'est que nous 
n'avions pas lu le bon arti
cle, très argumenté, de la 
dernière page. 

Il nous semble important 
que les arguments viennent 
avant les affirmations (ou 
que les affirmations ren
voient clairement à l'argu
mentation donnée par ail
leurs). Bon nombre de sym
pathisants et de lecteurs 
possibles de la presse ml ne 
trouven t en effe t pas éviden • 
tes toutes nos positions : è 
nous de leur montrer qu'el
les ne sont pas arbitraires, 
qu'elles ne tombent pas du 
ciel. Démontrer correcte
ment une de nos idées vaut 
mieux que l'affirmer dix 
fois... 

Lyon 

Le 6 mai 1980 
(...) Le choix d'articles 

est bon, mais le style est 
toujours genre «bonnet de 
nuit» (ça fait l'effet avec les 
pantoufles aux pieds), style 
mou et constipé auquel vous 
nousaviezdéjè habituésdans 
le bimensuel, mais qu'il faut 

désapprendre main tenan t. 
Rappelons que le style de 
l'ancien HR hebdo n'était 
pas mal. Il faut du mordant, 
de la hargne, de l'humour 
cassant, de l'ironie, surtout 
en ce qui concerne les arti
cles commentaires. A pro

pos, l'édito de Burnand n'est 
pas mal. A propos de com
mentaires, une rubrique ré
gulière d'une page du genre 
«de A a Z» du Canard en
chaîné (évidemment sans 
l'optique anarcho-libérale de 
ce dernier, mais avec une 
optique communiste) serait 
excellent. 

La rubrique «4 milliards 
d'hommes» est, sur le prin
cipe, bienvenue. Mais lors
que vous mettez des chiffres 
et des citations là ou ai/leurs 
ayez l'obligeance d'en citer 
aussi les sources (nom de 
journal ou ouvrage, date et 
lieu de publication!. C'est 
è cela que se tient la diffé
rence entre ragot et infor
mation, tout particulière
ment pour un journal enco
re peu crédible comme HR. 
Aussi, quand vous informez, 
tâchez d'être aussi précis 
que possible. Par exemple, 
dans A4 milliards d'hom-
mes», sur B morceaux d'in
formation, 5 sont plongés 
dans l'intemporel : «Les 
pays producteurs et expor
tateurs de gaz naturel vien-
nent d'obtenir, etc.», mais 
où et quand? Ou bien : «Ve
nus de 5 continents, ils ont 
tenu, à Tripoli ILyb ie l , une 
conférence... etc.», quand? 

(...) L.CIadel, dans l'arti
cle sur Sartre écrit que celui-
ci a fait un commentaire sur 
«La question» d'HenriAfleg 
dans L 'Express du 6 mars 
1957. D'après le Canard en

chaîné du 23 avril 80 (pu
blié donc 3 jours avant HR 
hebdo), c'est le 9 mars 58 
que L 'Express devait le pas
ser. Mais H y a eu censure et 
c'est le Canard du 12 mars 
58 qui le publiera sous une 
forme frôlant la légalité 
bourgeoise. Cladel ne le sa
vait pas ? 

Personnellement, les arti
cles que j'ai aimés le plus 
sont l'édito de Burnand, ce
lui de' Bauby sur le chôma
ge, les pages 8-9, le «Flash 
Economie», sur la Guade
loupe, le «4 milliardsd'hom-
mes» (même si là vous avez 
fait élire le premier ministre 
Banana de Zimbabwe par 
une chambre spéciale parle
mentaire présidée par le pre
mier ministre Mugabe), sur 
le Maroc, sur les Chèques 
postaux et la critique de 
Marceau du livre de Gorz. 

L'article de Bauby, très 
concentré il est vrai, repré
sente le type même de dé
marche à entreprendre pour 
commencer les enquêtes 
économiques et sociales. 
Quant à l'article de Marceau 
il reçoit bien les arguments 
de Gorz, mais ça aurait été 
plus solide d'expliquer briè
vement le rapport entre la 
place dans la production de 
la classe ouvrière et son rôle 
historique — combien de 
gens, y compris chez vous 
les rédacteurs, le compren
nent? Aussi, Marceau aurait 
dû donner le nom d'éditeur 
et l'année de publication du 
bouquin de Gorz, même si 
la publication est récente. 

En tout cas, on espère 
qu'il va y avoir une page (et 
plus) de polémique contre 
un bouquin ou d'autres ou
vrages, par semaine. (...) 

Paris 

Souscription 

S'abonner, abonner à l'hebdo : 
un soutien précieux 

Nous reviendrons dans un prochain numéro sur le budget de l'hebdo, sur la 
nécessité de rassembler 10 millions supplémentaires de souscription d'ici f in juillet 
pour aider le journal à sortir. I l nous faudra l'expérience de quelques numéros pour 
y voir tout à fait clair. 

Déjà, la mise au point des comptes met en évidence l'importance de l'abon
nement. 

Ces dernières années, la parution quotidienne du journal n'était pas très pro
pice à l'abonnement; dans bien des régions, la réception tardive des journaux en
voyés par poste nécessitait l'achat en kiosques pour avoir des nouvelles quotidiennes 
«fraîches». Un abonnement à l'hebdo ne présente pas les mômes inconvénients car 
sa lecture peut souffrir un jour ou deux de retard. Imprimé dans la nuit du 
mardi au mercredi, l'hebdo est expédié le mercredi et peut être dans toutes les 
mains pour le week-end. L a formule d'abonnement est d'ailleurs une nécessité pour 
les villes, villages et quartiers que nos ressources financières limitées ont contraint 
de rayer de la distribution NMPP, réduite en quantité et en extension. 

L'abonnement est une forme de soutien au journal. Soutien politique avant 
toute chose, i l manifeste un intérêt renouvelé pour l'hebdo, disons une fidélité au 
combat qu'i l mène. I l est un soutien financier car i l fournit des liquidités à l'avance 
pour l'achat de matériel nécessaire à sa confection. Ceci est très vivement ressenti 
pour les débuts de notre hebdo qui sert les abonnés du quotidien «suspendu set du 
bimensuel sans avoir reçu le financement correspondant de ces publications. Autre
ment dit, faire des abonnements, des nouveaux abonnements, se réabonner dès fin 
d'abonnement, sont des nécessités urgentes. 

En f in , l'abonnement manifeste un soutien au Parti. C'est une bonne formule 
de lien militant entre le Parti et ses amis. Dans les «porte à porte», sur les marchés, 
à l'entreprise, se multiplient les lecteurs plus ou moins réguliers de notre journal. I l 
est souvent très difficile d'aller les revoir chaque semaine, de leur mettre l'hebdo 
dans leur boîte aux lettres assidûment; cela crée des complications de comptabilité 
aussi. Pourquoi ces amis, ces lecteurs ne seraient-ils pas abonnés à notre journal? 
Les formules pour un mois (15,00 F ! et trois mois 145,00 F ) ne sont pas trop coû
teuses : pourquoi ne pas en profiter, en faire profiter autour de nous ? 

Défendre la paix aujourd'hui 
Contre qui ? Comment ? 

Avec qui ? 
Gaston Defferre a passé le 1er mai à 

Odessa, en U R S S , ville jumelée avec Mar
seille. E n revenant, i l a écrit dans son 
journal Le Provençal un éditorial où on 
Ut : «L'URSS qui est un des deux super
grands, joue, tout autant que les USA si
non plus, les premiers rôles dans le 
concert mondial. Pourquoi s'en étonner, 
s'en indigner? Elle est confrontée sur une 
frontière de 7500 km de long avec le voi
sinage d'un milliard de Chinois qui mani
festent à son égard une incessante agressi
vité. Elle doit faire face d'un côté à la 
Chine, de l'autre aux USA et à la plupart 
des pays de l'Occident qui la combattent 
parce qu'elle est une grande nation et par
ce qu'elle est communiste. 

«Elle ne peut rester désarmée dans un 
monde hostile. 

«La France a raison de poursuivre et 
de maintenir des relations diplomatiques 
normales avec l'Union soviétique. Le gou
vernement français a eu raison de se faire 
représenter au défilé du 1er mai à 
Moscou. Le dialogue est indispensable 
aussi bien pour exprimer la désapproba

tion, pour essayer d'obtenir des change
ments tant dam le domaine politique que 
stratégique, que pour définir ce qui pour 
rait rapprocher nos deux pays. Le jour où 
le dialogue sera rompu, il ne restera plus 
qu'à faire parler les armes. Ce sera la 
guerre.» 

A lire Gaston Defferre, on retient 
l'image d'une U R S S qui serait l'objet de 
menaces du monde entier et qui, finale
ment, ne ferait que se défendre. D'abord 
et avant tout face à la Chine. A croire que 
Gaston Defferre est fort influençable car 
il s'agit là d'un des leitmotiv de la propa
gande soviétique. I l y a quelques jours, 
l'Agence Tass déclarait : u II serait curieux 

de savoir de quelle façon les hommes poli
tiques et les généraux américains défini
raient le niveau nécessaire de la défense 
qu'ils accusent constamment l'URSS de 
dépasser, si les Etats Unis avaient à leurs 
frontières nord les forces du Pacte de 
Varsovie et à leurs frontières sud, au lieu 

du Mexique, unpaysd'un milliard d'habi
tants qui mène une politique militariste 
et qui revendique des territoires représen
tant plusieurs Etats américains.)* 

Défendre la paix, c'est isoler ceux qui en violent les principes 
Curieuse défense que celte qui consiste 

à envahir l'Afghanistan, à fournir l'infra
structure qui a servi à l'invasion du Cam
bodge par les troupes vietnamiennes, qui 
consiste à faire la guerre en Erythrée, à 
continuer à faire stationner des troupes 
en Angola, à Installer des bases militaires 
au Vietnam, à perpétuer l'occupation de 
la Tchécoslovaquie. Entre ne pas rester 
désarmé et mener une telle politique, i l y 
a toute la différence entre le droit a se dé
fendre et te recours aux agressions et à 
l'expansion militaire. A moins que la dé
fense des frontières ne consiste à les re
pousser de quelques centaines, voire de 
quelques milliers de kilomètres? 

A l'heure où chacun peut constater 
ue les USA sont contraints à des reculs 
ans différentes parties du monde tandis 

que l 'URSS étend sa zone de domination, 
Gaston Defferre voit, lu i , les choses à 
l'envers. I l volt une U R S S menacée. 

E n particulier par la Chine. Mai6 
Gaston Defferre, qui prétend dénoncer 
une agressivité de la Chine, peut-il dire 
dans quel autre pays que la Chine i l a vu 
des bases militaires chinoises? Que l'on 
sache, ce n'est pas la Chine qui a envahi 
l'Afghanistan. Quant à l 'attllude des trou
pes soviétiques à ta frontière chinoise, 
voici des faits qui en disent long : le 16 
juillet dernier, dans le district frontalier 
de Tacheng, des militaires soviétiques ont 
tué un Chinois, en territoire chinois, tan
dis qu'ils kidnappaient un vétérinaire. 
Celui-ci, blessé, a été détenu par les So
viétiques pendant 7 mois durant lesquels 
il a été soumis à des interrogatoires sur 
l'organisation de la milice chinoise, la 
configuration du terrain, etc. Alors, qui 
menace qui? 

Le moyen de défendre la paix est-il 
d'agir pour contraindre l 'URSS à recu
ler dans ses agressions, par exemple en 
soutenant énergiquement la résistance 

afghane? Ou bien est-ce de se contenter 
de quelques protestations verbales de for
me, tout en préconisant le dialogue, tan
dis que l 'URSS maintient son occupation 
de I Afghanistan? E n agissant ainsi, com
me le fait et le préconise Gaston Defferre, 
on accepte le fait accompli, les pas en 
avant dans l'escalade des agressions. Dé
fendre la paix, ce n'est pas prêcher le dia
logue avec ceux qui mettent la paix en 
cause. Défendre la paix, c'est isoler ceux 
qui violent le principe clé du maintien de 
la paix : le droit à l'indépendance des 
pays et des peuples à disposer de leur pro
pre sort. C'est une illusion profonde que 
de prétendre que le dialogue est la condi
tion de la paix. De la part des dirigeants 
soviétiques, ce dialogue n'est qu'une tac
tique destinée à couvrir leur activité réel
le, à faire accepter leurs coups de force. 

Après l'occupation de la Tchécoslovaquie, 
le dialogue a payé pour eux : on ne parle 
même plus actuellement de la présence 
des troupes soviétiques dans ce pays qui 
fut souverain; en sera-t-il de même de 
l'Afghanistan? Sous prétexte de défendre 
la paix, la logique qu'expose Gaston 
Defferre conduit à la guerre. Les diri
geants soviétiques ne sont pas des gens 
susceptibles d'être convaincus par la dis
cussion; ils poursuivent méthodiquement 
une politique d'expansion militaire. La 
seule façon de défendre la paix est de les 
contraindre à reculer en soutenant les for
ces patriotiques qui leur résistent. Mr 
Gaston Defferre ira-t-il jusqu'à préconiser 
le dialogue aux Afghans, aux Erythréens? 
Le jour où les dirigeants soviétiques esti
meront que les reculs ont été suffisam
ment importants, que le rapport de forces 
leur est suffisamment favorable, que les 
conditions s'y prêtent, ce jour-là ce sera 
la guerre. 

Oui, i l y a une troisième voie 
« Qui n 'est pas dans te camp de l'URSS 

est dans celui des USA», tel est en subs
tance le point de vue qui a animé la Con
férence des PC européens qui s'est tenue 
les 28 et 29 avril dernier à Paris. Le chef 
de la délégation soviétique, Boris Pono-
marev, l 'a affirmé sans ambages en décla
rant qu'entre l 'OTAN et le Pacte de Var
sovie «il n'existe pas de troisième voie 
pour les représentants du mouvement ou
vrier et des forces réellement antimilitai-

r e $ " ' Cette analyse consistant à préten
dre qu'entre l ' U R S S et les USA il faut 
choisir son camp et que qui n'est pas avec 
l'un est avec 1 autre, est aussi celle du 
P C F . I l l 'a d'ailleurs mise en .œuvre en 
s'engageant derrière l ' U R S S contre le peu
ple afghan et en accusant tout ce qui s'op
posait à cette agression d'être à la solde 
de Washington. I l l 'a également mise en 
pratique en organbtant avec le PCUS cette 
conférence pour «la défense de la paix» 

ayant pour cible les USA. L e P C F a choisi 
son camp : celui de l ' U R S S . 

I l existe une autre voie : celle qui refu-
se la domination de l ' U R S S et la combat 
tout en refusant la domination des USA 
et en la combattant. C'est la nôtre. L 'a l 
lié le plus proche des peuples d'Europe 
contre l ' U R S S et les USA , pour l'indépen
dance des pays européens n'est autre que 
le Tiers Monde confronté à la domination 
des USA et de plus en plus aux agressions 
de l ' U R S S . L a seule voie réelle d'indépen
dance pour les pays européens est de 
s'unir a lui. N'a-t-on pas vu, dernière
ment, l ' Iran condamner fermement l'inva
sion soviétique de l'Afghanistan et appor
ter son aide à la résistance tout en faisant 
lace aux interventions américaines? 
S'unir au Tiers Monde, cela suppose de 
le soutenir dans sa lutte contre toutes les 
dominations, y compris celle de la France. 

Pierre BURNAND 



F humanité rouge 

AU ABBOU : OUVRIER 
IMMIGRE 
ALGERIEN 

ET ARTISTE 

Condamné à mort par la justice colonialiste française pour son activité an sein du FLN 

A l i Abbou relate ici comment i l est devenu peintre et pour quoi i l peint. 

« J ' a i commencé à peindre, 
très jeune. A l'âge de 6 ans à 
l'école coranique. J e voyais les 
enfants européens du quartier al
ler A l'école, faire des dessins. 
J ' a i eu envie d'apprendre. J ' a i 
commencé alors A faire des des
sins pouj moi-même, avec les, 
moyens du bord : sur des plan
ches de bois peintes A la chaux 
et a l'aide d'espèce d'encre de 
Chine que je préparais avec de la 
laine brûlée, diluée dans de l'eau. 
Je commençais 4 faire des des
sins, je n'avais pas les moyens de 
faire de la peinture. 

Vers les 8 ans, un ami de mon 
péic qui arrivait de France a re
marqué mes dessins et lui a dit : 
«Pourquoi ne le fais-tu pas en
trer dans une école française? 
L'arabe, c 'est bien beau, mais 
pour le moment, ce qu'il faut, 
c'est qu'il apprenne au moins à\ 
lire le français». 'Oh, non - ré-! 
pondit mon pére - je suis com
merçant et le commerce que je1 

lui laisse lui suffit». Mais. moi . je 
voulais rentrer dans une école 
française pour apprendre A lire le 
français comme tous mes cama
rades. Je voyais des Algériens 
comme moi qui faisaient leurs 
devoirs dans la rue. J e les regar
dais faire... Je voulais à tout 
prix arriver à quelque chose. 

Je suis rentré A l'école fran
çaise. La première année, i l y i 
avait un concours de dessins. 
On nous a donné les moyens de 
peindre ; de la gouache, des 
feuilles à dessin. Nous étions 
nombreux. Je me souviens : le 
premier dessin que j ' a i réalisé 
représentait un laboureur au le
ver du soleil et un bateau en 
pleine mer. Quand on a sélec
tionné les dessins, j'étais parmi 
les premiers! Un beau jour, je 
me suis rendu avec mon père 
chez le directeur qui était un ami ' 
de mon père. I l lui a dit : *Ton\ 
fils est très bon en dessin et en\ 
peinture». I l a ajouté : *Si ru 
• veux, je vais te l'envoyer aux\ 
Beaux arts». Mais mon père a re-; 
fusé catégoriquement. 

Cela ne m'a pas empêché de 
continuer à dessiner avec tous 
les moyens du bord. Vers l'âge 
Je 11 ans. je suis venu en Fran
ce. J ' a i connu pas mal de cho-
[ses... dont j'évite de parler au-

>urd*hui ! Je me suis mis à la re
cherche de travail. Partout l 'on 
me refusait, j'étais un peu trop 

'jeune. On ne me prenait même 
comme apprenti. J'étais à la 
rge de mon i 
à peindre, 

traits dans les i 

t Cest une toile sur la libération des femmes algériennes. J'ai tenté de lui donner un caractère authenti-
\quement algérien. On aperçoit les maisons de la casba, un groupe de femmes, de jeunes filles et de femmesdé-
! voilées avec le drapeau qui ftotle. Des enfants courent partout. Les femmes crient des slogans de libération. 
\j'ai peint ce tableau pour témoigner de la participation des femmes algériennes à la révolution. En sou venir de 
l toutes les manifestations des femmes algériennes qui eurent lieu vers la fin de 1961. 

* Il n 'existe pas â ma connaissance de peintres algériens, en tous les cas aucun résident en France, qui ait 
Xabordé ce thème dans leur peinture. J'ai jugé important de mettre en évidence que la femme algérienne fait 
[partie intégrante de la révolution et qu'elle commence à revendiquer l'égalité avec l'homme. Au traversde cet-i 
i te peinture, je veux marquer une étape de l'histoire de la femme algérienne. » 

de l'argent. Dans les bars, je fai-, 
'sais le portrait d'une fille ou 
d'un homme. Je leur montrais et 
Us me donnaient 5 ou 10 francs. 
Puis, j ' a i trouvé du travail, 
d'abord comme apprenti. J ' a i 
laissé passer pas mal d'années 
sans peindre. 

E n 1956. j ' a i repris l a peintu-
-j re. Je commençais à fréquenter 

le milieu de Montmartre, à con
naître pas mal de peintres, à les 
observer. Je ne pouvais toujours 

i pas me mettre a la peinture à 
• l'huile. Je travaillais sur des feuil
l e s de dessin avec du pastel. Je 
les vendais dans les cafés arabes : 

'c'étaient des dessins décoratif 
a sur l'Algérie, des portraits de 
.: chez nous, des femmes, des vieil

le lards ; cela leur faisait plaisir de 
• i les voir dans un bar. Us me don

naient 15 ou 20 francs, parfois 
30 francs. J'arrivais à tenir le 
coup. 

ruts un jour, en Seine et Oise. 
A Mante la Jol ie , j ' a i préparé une 
exposition avec un jeune poète 
algérien et aidé par quelqu'un. 
C'était ma première exposition. 
Pendant quelques temps, je tra-

• M H M M M H n H 

peimuie. Cela n'a pas duré long
temps. 

U y a eu les événements d 'A I - 1 
igérie. J ' a i été arrêté. U a fallu at- % 
! tendre la f in de la guerre d'Algé-
jrie pour ma libération. J ' a i repris 
mes activités en pleine indépen

dance, au sein de l'Amicale des 
Algériens; j ' a i recommencé par-H 
fois A peindre mais j'étais préoc- f'x 

jcupé. Mon grand souci était $ 
jd'abord d'organiser la jeunesse 
[algérienne. Je n'avais pas non . I 
tplus le temps de peindre. Dei@ 
{temps en temps, je faisais un ; 
dessin pour décorer le local.; 

(Cela a duré de nombreuses an-: 
nées. D'autres événements ont N 
bouleversé notre pays. l'Algérie.; 
dont des renversements politi-^" 
jques. Malgré tout, mon souci de-j v 

meurait : un jour, je deviendrais^ 
peintre! Entre-temps, je m'étais T 
marié, j 'avais des enfants. 

E n 1966. j ' a i traversé unepé-i? 
riode de grande transformation 
politique qui ne m'a pas permis j 
Je continuel la peinture. J ' a i été 

(obligé de me remettre à la re-1 
cherche de travail. A Marseille.; 

fût impossible. J ' a i dû quitter ! 
tle ville pour Lyon. J ' a i enf in. 

réussi à trouver une place fixe 
;dans une usine de produits chi-i 
uniques. Cela a duré jusqu'en 
1970. J'étais stable; j'avais des 

ienfants, une maison a moi . Un 
Ijour, ma femme m'a dit : <Pour-
kquoi ne peindrais-tu pas quel-
vues tableaux pour décorer un 
weu la maison H. Je me suis dit : 
fc'est une bonne idée ! E t j ' a i ré-
•attaqué quelques toiles. Dès la 
jpremière, j ' a i senti que je n'avais 
ipas perdu le coup de main... une 
jpremière, une seconde, une troi-
ijsième. Je suis airivé ainsi A une 
dizaine. A u cours d'une discus
sion, des camarades m'ont dit : 
«Pourquoi n'exposes-tu pas â 
Lyon ? On sait que tu peins, on a 
vu tes toiles». «Oh. je ne pense 
pas que cela va marcher!». J ' a i 
fait une première exposition A 
Lyon ; j ' a i vendu quelques ta
bleaux ; cela m'a encouragé ! 
Puis, après, j ' a i exposé sans ces
se : 2 A 3 expositions par an. 

| Vo ic i les principales : A Lyon , enffi 
Algérie, A Nantua, A V i chy , Ag i 
Saint Etienne, dans l 'Ain et dans!;" 

région où je travaillais, dans 

des galeries, des bars, dans des 
manifestations, des festivals, le 
14 juil let ou le 1er mai. Je pei 
gnais beaucoup en public. Pein
dre en public est une des meil
leures laçons de m expnmer. E n 
public, ce n'est pas de la triche
rie. 

«TRADUIRE 
L E P A S S E D E L ' A L G E R I E 

DANS MA PEINTURE» 

Dans ma peinture, j 'exprime 
d'abord l'Algérie nouvelle. Ce 
n'est pas une question de profit. 
Je le répète, si je vends mes ta 
bleaux, ce n'est pas une question 
de commerce parce que je tra
vaille à l'usine et que je gagne 
bien ma vie. C'est simplement 
pour pouvoir progresser dans ma 
peinture. De temps en temps, 
lorsque mes moyens me le per
mettent, je peins un tableau sur 
la révolution algérienne et je le 
mets de côté. Je recherche la ré
volution avec une peinture mo
derne dans le style de la révolte. 
Cela ne plaît guère A certaine* 
personnes en Algérie qui aiment 
A admirer de beaux paysages de 
chez nous. 

I l y a tout un ensemble de ca
ractéristiques que je réunis dans 
une toile. Des personnes me di
sent parfois : «Avec cette toile, 
on pourrait en peindre S ou h /*. 
Mon souci permanent demeure 
le passé. L'Algérie actuelle, tout 
le monde peut la découvrir. No
tre objectif politique est connu 
dans le monde entier. Pour notre 
jeunesse qui n'a pas connu les 
souffrances de l'Algérie ancien
ne, notamment pour ses pein
tres, ses éenvainv. ses poètes, ses 
chanteurs, je voudrais traduire 
le passé dans ma peinture. 

J e prépare une grande exposi
tion sur ce sujet. J e ne peux pas 
dire dans combien de temps. 
Peut être un on, deux ans... Mais 
il me faut dénoncer tout ce que 
j ' a i vu dans la révolution algé
rienne. J ' y tiens énormément 
J ' a i même quelques toiles sur la 
chambre A gaz. Beaucoup de mes 
compatriotes, après les avoir, 
contemplées, se sont exclamés :, 
«Cest beau ce que tu fais, mais « 
ce sont des juifs '». Ou i . bien sûr. ï 
mais toutes les souffrances, i l j 
faut les dénoncer, de quelque 
pays qu'elles proviennent. Dès,; 
qu' i l s'agit de souffrances, i l faut ï 
les dénoncer. J ' y tiens énorme - j . 
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