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IMMIGRES Au coeur des libertés 
« C R E E R U N L A R G E M O U V E M E N T 
U N I T A I R E , A N T I - I M P E R I A L I S T E 

A N T I - R A C I S T E » 
• Que l s sont les pr inc i 

paux p rob lèmes auxque l s se 
t rouvent con f r on t é s ac tue l 
l ement les t rava i l leurs immi
grés maroca ins ? 

Pendant t ou t e la pér iode 
q u i a précédé la cr ise, la 
F r an ce a cherché à avo i r 
une ma i n d 'œuvre l a i l l ab le 
et co rvéab le à me r c i , à b o n 
marché , à fra is nu l au n i 
veau de la f o rma t i o n et de 
l ' éduca t ion et ne touchan t 
pas les a l l o ca t i ons fami l ia les . 
L a F r an ce a bénéf ic ié de 
ce t te ma i n d 'œuvre. 

Une fo is la cr ise apparue , 
une rég lementa t i on en m a 
t ière d ' i m m i g r a t i o n a été 
é laborée. C e fut la c i rcu la i 
re Fon t ane t -Ma r ce l l i n pu i s 
la c i r cu l a i r e Pon i a t owsk i -
D i j o u d . pu i s l 'arsenal j u r i d i 
que déve loppé pat Bar re , 
B onne t , S t o l é r u , d ' O r n a n o , 
imbe r t , D e l m o n t . L a F r an ce 
passe ma in tenant à l 'adapta
t i on des conven t i ons avec 
les pays d 'or ig ine à ce t te 
nouve l le lég is la t ion . N o u s 
pensons que le gouverne
ment f rança is a cherché à 
met t re les t rava i l leurs imm i 
grés dans une s i t ua t i on de 
précar i té et d ' i r régu lar i té 
qu i t t e , une fo i s l ' é conomie 
rest ructurée à frapper l ' im 
m ig r a t i on , à en rejeter un 
ce r t a i n pourcen tage o u a lors 
s i la cr i se s ' amp l i f i e à ren
voye r une grande part ie de 
l ' imm ig r a t i on . L ' impér ia l i s 
me f rança is est en tra in de 
prendre des garant ies p o u r 
l u i -même , p o u r s'assurer de 
l 'avenir , q ue ce soit dans la 
poss ib i l i té de la res t ructura
t i on ou de son imposs ib i l i t é . 
C 'est ce t te s i tua t ion que vit 
l ' imm ig ra t i on en généra l . 

Les t rava i l leurs maroca ins 
dans ce c on t e x t e , on t une s i 
t ua t i on par t i cu l i è re . Dans 
les m ines du N o r d d ' abo rd ; 
le rec ru tement se fait su r la 
hase d ' u n « c o n t r a t » de 18 
mo is . O n les renvo ie quand 
ils sont malades. L a lu t te 
des m ineurs maroca ins a 
abou t i à cer ta ins acqu i s 
mais le p lus gros du travai l 
reste à fa i re. 

Ils ont aussi une s i t ua t i on 
par t i cu l i è re dans l 'agr icu l tu
re, n o t ammen t dans le sud 
de la F r ance . Ils t rava i l lent 
dans la cue i l l e t t e , dans les 
serres c o m m e à Or léans par 
exemp l e , o u b i en dans des 
doma ine s v i t i co les . Ces tra
va i l leurs- là ont u n statut e n 
co r e pire que ce l u i des mi 
neurs. Ds v iennent par fo i s 
e n c l andes t i n s ; o n imagine 
tous les p ro f i t s que réalise 
a ins i le cap i ta l . D 'autres fo i s , 
ce sont des gens q u i v iennent 
pou r s i x mo i s et q u i do ivent 
fa i re vivre leur f am i l l e p en 
dant une année avec six 

Interview 
de l'Association 
des Marocains 

en France 
(AMF) 

m o i s de salaire. B i e n sûr . i l s 
do ivent payer eux -mêmes 
les fra is du voyage . 

E n f i n , i l y a les Maroca ins 
t rava i l lant dans les autres 
secteurs. C o m m e le reste de 
l ' imm ig r a t i o n , no t ammen t 
dans le bâ t imen t . Ces tra
va i l leurs maroca ins v ivent 
une s i t ua t i on très d i f f i c i l e 
dans la mesure où i l y a 
tout l 'arsenal j u r i d i que don t 
o n a par lé tout à l ' heu re ; 
dès qu ' i l s perdent leur e m 
p l o i o u leur l ogement o u 
b ien qu ' i l s on t à renouve ler 
l e u r ca r te , se posent les pro
b lèmes de la régu lar isat ion 
o u d u renouve l l ement q u i 
rarement peuvent se fa i re fa
c i l emen t . C e sont auss i des 
t rava i l leurs c on s t ammen t 
su iv is , encadrés par les A m i 
cales po l i c iè res , q u i sont su
cés à sang par les banques 
chaab i , très impopu l a i r e s , 
con t ra i r emen t à ce qu ' i n d i 
que leur n o m q u i s igni f ie 
popu la i res . L e u r s i t ua t i on 
dev ien t beaucoup plus d i f f i 
c i l e que par le passé, du fait 
que certa ines forces , au l ieu 
d 'ê t re avec e u x pou r u n lar
ge f ron t ent re t rava i l leurs 
f rança is et immig rés , se t rou 
vent e n por te-à- faux , renfor 
çant un réf lexe de peur , de 
repl i sur s o i ; i ls i n cu l quen t 
e u x aussi , à leur man ière , 
aux travai l leurs f rança is , une 
cer ta ine x énophob i e , un 
cer ta in chauv in i sme qu i . en 
f i n de c o m p t e , ne relèvent 
ni des idéaux de la classe 
ouv r i è re ni de tout espr i t 
de l i b é r a t i on . 

• Pouvez -vous nous d o n 
ner des i nd i ca t i ons su r ta 
man iè re d o n t s 'opère a u 
M a r o c le rec ru tement de la 
ma i n d 'œuvre pou r ven i r e n 
F r a n c e ? 

P renons l ' e xemp le des 
mineurs . Des gens q u i on t 
pou r p ro fess ion de recruter 
vont au Ma r o c , v is i tent es
sent ie l lement les campagnes . 
I l y a toute une propagande 
faite par le gouve rnement 
ma ro ca i n su r la F r a n c e . 

pays des rêves, terre de para
dis, o ù l 'argent se ramasse 
par ter re . C e u x q u i v ivent 
dans une s i t ua t i on de sous-
pro létar iat agr ico le se d isent 
qu ' i l s peuvent accéder à u n 
aut re n i veau de v ie. Us sont 
appelés à fa i re les démar
ches nécessaires pou r part i r 
en E u r o p e . D e u x ou trois 
j ou r s après, les ma r chan 
deurs du cap i ta l v iennent 
p o u r cho i s i r les é l éments 
aptes à travai l ler e n F rance . 
L e rec ru teur v ient constater 
s ' i ls ont de bons musc les , s'ils 
sont rés istants, s ' i ls on t de 
bonnes den t s . C 'es t l 'achat 
de bé ta i l . Pu i s un passeport 
l eur est dé l i v ré , e n c o m p l i 
c i té avec le gouvernement 
ma roca i n . Ils v iennent d i rec
tement i c i , s ou s con t r a t d ' u n 
an et s i x mo i s . Q u a n d ce 
con t r a t est te rm iné , s i le tra
va i l leur a la s i l i cose ou une 
aut re ma lad i e , i l est rejeté 
a u t o m a t i q u e m e n t ; ne p o u 
vant pas revenir au Ma ro c et 
y suppo r te r la v ie de misère, 
soit il revient e n F rance ou 
il reste en tant que c landes
t in . E t les pa t rons con t i 
nuent à en p ro f i t e r . Par fo is , 
i l y a aussi le rec ru tement de 
c landes t ins , sans aucun sta
tut. 

• Y a-t-il à l ' heure ac
tue l le b e a u c o u p d ' e x p u l s i o n s 
de t rava i l leurs ma roca i n s ? 

D 'après les stat is t iques 
que nous avons, i l y a 6 
mo i s , 6 4 travai l leurs i m m i 
grés éta ient expu lsés chaque 
j o u r ; p a rm i e u x 5 2 % sont 
des Maghréb ins don t au 
m o i p s 4 0 % de Maroca in s . 
C e l a t ient peut-être à ce que 
dans les secteurs p lus f rappés 
que d 'autres i l y a une con 
c en t r a t i o n de t rava i l leurs 
maroca ins . C e t t e concen t r a 
t i on t ient au fait q ue te l 
t ravai l leur venu pou r t rava i l 
ler dans les m ines o u dans le 
bâ t imen t , pet i t à pet i t a fa i t 
appe l aux compa t r i o t e s fa i 
sant par t ie de la f am i l l e , de 
son v i l lage et les ramène 
avec l u i . Par e x emp l e , dans 
la rég ion par i s ienne, dans le 

secteur bâ t imen t , la ma jo r i 
té des gens sont de la même 
rég ion . Q u a n d leur secteur 
est f rappé, ces gens-là sont 
d ' abo rd m i s en s i t ua t i on 
d ' i r régu lar i té pu i s expu lsés . 

• A v e z vous cons ta té 
une aggravat ion du rac i sme? 

A ve c la Ma i s on des tra
vai l leurs immigrés , nous 
av ions organisé le 23 novem
bre un g rand mee t i ng con t r e 
les at tentats fascistes, c o n t r e 
le rac isme, p o u r l 'égal i té des 
dro i t s . 

C o m p t e tenu de la con 
j o n c t u r e é lec to ra le , certa ines 
fo rces c lass iques de gauche 
penchen t vers une cons idé 
ra t i on de l 'état d 'espr i t des 
F rança i s , vers u n ce r t a i n ra
c i sme q u i ex i s te , ne veulent 
pas s ' a f f ron te r à ce t te s i tua 
t i o n . A i n s i ces forces- là ren
fo rcen t ce t te s i t u a t i on . L e 
P C F a mené une campagne 
con t r e les immigrés que 
nous cons idé rons c o m m e 
ségrégat ionn is te . V e nan t d ' u n 
par t i se p ré tendan t de la 
classe ouv r i è re , ce la nous 
c h o q u e et nous pose des 
ques t i ons qu ' i l s s'agit au
j o u r d ' h u i de déba t t re et 
de résoudre . 

L e rac i sme est p rodu i t 
par la bourgeo is ie et ses 
mass-média q u i i n cu l quen t 
des idées x énophobes . 

N o u s cons i dé rons que s i 
la s i t u a t i o n est te l le qu 'eUe 
est . c'est à cause de la bour 
geois ie impér ia l i s te f rança ise , 
de l 'a l ignement de la classe 
réac t ionna i re paras i ta i re m a 
roca ine sur les pos i t i ons de 
cette bourgeo is ie . L ' i m m i 
gra t ion est a t taquée auss i 
par des organ isa t ions d 'ex t ré -
me-dro i te q u i ont la c o m 
pla isance de la bourgeois ie 
f rança ise. Les immigrés sont 
auss i a t taqués par des s t ruc
tures d ' encad rement po l i c ie r 
c o m m e les Am i ca l e s . E t en 
fin de c o m p t e , i ls sont a t ta 
qués par des prat iques rele
vant d 'une po l i t i q ue q u i n 'a 
r ien à voir avec des poss ib i 
l i tés de travai l un i ta i re c o n 
tre les pos i t i ons de l ' impé
r ia l i sme f rança is et qu ' i l faut 
c o m b a t t r e . A u con t ra i r e , 
no t r e po s i t i on a é té di f fé
rente de ce l l e de ce pa r t i - l à . 
N o u s avons cons idé ré qu ' i l 
s 'agit a u j o u r d ' h u i de cons
t ru i re u n large f ron t un i 
avec toutes les fo rces capa
bles de renverser la vapeur , 
de créer un large mouve
men t , un i t a i r e , an t i - impér i a 
l i s te , ant i rac i s te , c o n t r e les 
act ions fascistes, q u i pour 
rait impose r le p o i n t de vue 
des conce rnés , rejeter les 
prat iques ant i rac is tes de 
con j on c t u r e , amener la bour 
geoisie française à recu le r . 

l'humanité rouge 
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L e 2 a v r i l , t r o i s r e s p o n s a b l e s s y n 
d i c a u x C G T d e S e i n e - S a i n t - D e 
n i s c o m p a r a i s s e n t e n a p p e l a u 
P a l a i s d e j u s t i c e d e P a r i s . L e 3 

d é c e m b r e d e r n i e r , i l s a v a i e n t é t é c o n 
d a m n é s à d e s p e i n e s d e q u i n z e , d o u z e 
e t s i x m o i s d e p r i s o n a v e c s u r s i s . L e 
C N P F v o u d r a i t q u e l e s u r s i s d e v i e n n e 
d e l a p r i s o n f e r m e . C ' e s t à j u s t e t i t r e 
q u e l a C G T a d é c i d é d e f a i r e d e c e 
p r o c è s u n m o m e n t i m p o r t a n t p o u r l a 
d é f e n s e d e s l i b e r t é s . L e r é s u l t a t d e c e 
p r o c è s c o n s t i t u e e n l u i - m ô m e u n e n j e u 
i m p o r t a n t . D e q u o i s ' a g i t - i l e n e f f e t ? 
T o u t s i m p l e m e n t d e s a v o i r s i , d a n s l a 
F r a n c e d ' a u j o u r d ' h u i , d e s s y n d i c a l i s t e s 
p e u v e n t ê t r e j e t é s e n p r i s o n p o u r a v o i r 
e x e r c é c e q u i e s t l a r a i s o n d ' ê t r e d e 
l ' o r g a n i s a t i o n s y n d i c a l e : d é f e n d r e l e s 
t r a v a i l l e u r s . 

J u g e z - e n . E n f é v r i e r 7 9 , l e s t r a v a i l 
l e u s e s d e S o n o l o r o c c u p a i e n t l e u r u s i 
n e p o u r s ' o p p o s e r à l a f e r m e t u r e e t 
a u x l i c e n c i e m e n t s . O n l e u r e n v e r r a l e s 
C R S p o u r t e n t e r , p a r l a f o r c e , d e l e s 
f a i r e c é d e r . D ' o ù v i e n t l a v i o l e n c e , c e l l e 
q u i p r i v e d u d r o i t f o n d a m e n t a l a u t r a 
v a i l ? A l o r s q u e l e p a t r o n a t r e f u s a i t 
t o u t e n é g o c i a t i o n , l a c h a m b r e p a t r o 
n a l e d e l a C o u r n e u v e f u t o c c u p é e d u 
r a n t u n e h e u r e e t d e m i p a r l e s t r a v a i l 
l e u r s e t l a C G T . D e s p o u r s u i t e s s e r o n t 
e n g a g é e s p a r l e p a t r o n a t , a u t i t r e d e l a 
l o i a n t i - c a s s e u r s , p a r c e q u ' u n e s e r r u r e 
a v a i t é t é a r r a c h é e d ' u n e p o r t e . D a n s 
t o u t c e l a , l a C G T e t s e s m i l i t a n t s o n t 
a g i c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t l e r ô l e 
m ê m e d u s y n d i c a t : o r g a n i s e r l a l u t t e 
p o u r p r é s e r v e r l e s i n t é r ê t s d e s t r a v a i l 
l e u r s . U n e c o n d a m n a t i o n s i g n i f i e r a i t 
u n e p r o f o n d e r e m i s e e n c a u s e d e s l i 
b e r t é s e t d e l ' o r g a n i s a t i o n s y n d i c a l e 
e l l e - m ê m e . 

D ' a u t a n t p l u s q u e c e p r o c è s s ' i n s c r i t 
d a n s u n e e s c a l a d e d e l a r é p r e s s i o n a n t i 
s y n d i c a l e . C e r t e s , l e s t r a v a i l l e u r s o n t 
t o u j o u r s e u à l u t t e r p o u r d é f e n d r e l e s 
l i b e r t é s s y n d i c a l e s . M a i s i l e s t i n d é n i a 
b l e q u e l a p é r i o d e q u e n o u s v i v o n s e s t 
u n e d e c e l l e s o ù l e s a t t a q u e s s e f o n t 
p l u s n o m b r e u s e s e t v i o l e n t e s . U n s e u l 
e x e m p l e , p r i s l u i a u s s i e n S e i n e - S t - D e 
n i s , à l ' u s i n e A l s t h o m d e S t - O u e n . L e 
2 6 m a i p r o c h a i n a u r a h e u u n p r o c è s 
c o n t r e l e s s y n d i c a l i s t e s C F D T e t C G T . 
L a d i r e c t i o n d e m a n d e 6 0 0 m i l l i o n s 
d ' a n c i e n s f r a n c s s u i t e à l a g r è v e d e 
1 9 7 9 ! E l l e a é g a l e m e n t p o r t é p l a i n t e 
p o u r « v i o l e n c e s e t d é g r a d a t i o n s » e t 
u n e c e n t a i n e d e t r a v a U l e u r s o n t d é j à 
é t é c o n v o q u é s p a r l a p o U c e . 

I l e s t c l a i r q u e l e p a t r o n a t e t l e p o u 
v o i r g i s c a r d i e n v e u l e n t a i n s i r é p r i m e r 
l ' a c t i o n s y n d i c a l e . E t q u e r e s t e - t - i l d e 
l a l i b e r t é d e l ' o r g a n i s a t i o n s y n d i c a l e 
q u a n d s o n a c t i o n d e v i e n t h o r s l a l o i ? 
L e s l i b e r t é s s y n d i c a l e s s o n t a u c œ u r 
d e s l i b e r t é s t o u t c o u r t . 

P i e r r e B U R N A N D 

D e u x m i l i t a n t s c o m m u n i s t e s . 
D e u x d e n o s c a m a r a d e s v i e n 
n e n t d e m o u r i r , a u t e r m e d ' u n 
l o n g c o m b a t c o n t r e l e c a n c e r . 

L ' u n s ' a p p e U a i t A r m a n d ; i l é t a i t d e 
L y o n . L e I V e C o n g r è s d e n o t r e p a r t i 
l ' a v a i t é l u m e m b r e s u p p l é a n t d u C o m i 
t é c e n t r a l d u P C M L . L ' a u t r e s ' a p p e U a i t 
G e o r g e s ; U é t a i t d e B a s s e - N o r m a n d i e . 
L ' u n e t l ' a u t r e é t a i e n t d e c e s h o m m e s 
q u i f o n t l ' h o n n e u r d u t i t r e d e m i l i t a n t 
c o m m u n i s t e . D e u x d e c e s h o m m e s 
d o n t n o u s s o m m e s f i e r s d ' ê t r e l e s c a 
m a r a d e s . C e m e r c r e d i 1e r a v r i l , l e u r s 
o b s è q u e s a u r o n t l i e u . A u n o m d e t o u s 
c e u x q u i , c h a q u e s e m a i n e . f o n t c e j o u r 
n a l , j e l e u r r e n d s i c i h o m m a g e e t 
j ' a d r e s s e à l e u r f a m i l l e l e s c o n d o l é a n c e s 
d e L'Humanité rouge. E t e u x - m ê m e s 
l ' a u r a i e n t d i t : l e c o m b a t c o n t i n u e , 
l e u r c o m b a t c o n t i n u e , ( v o i r p . 1 0 ) . 
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«LE NOMBRE 
DES TRAVAILLEURS 

IMMIGRES 
PEUT ETRE REDUIT 

DE PLUSIEURS 
CENTAINES 

DE MILLIERS 
EN QUELQUES 

ANNEES » 
à «L'Express» 
le 28 mars 1981 

UN SYSTEME 
D'AIDE AU CHOMAGE 
QUI A POUR OBJET 

DE PERMETTRE 
AUX DEMANDEURS 

D'EMPLOI 
D'ATTENDRE 

AFIN DE RETROUVER 
UN TRAVAIL. 
IL N'EST PAS 
RAISONNABLE 
D'APPLIQUER 

LES SYSTEMES 
D'INDEMNISATION 

AUX TRAVAILLEURS 
IMMIGRES» 

à «Caries sur table» 
le 30 mars 1981 

POUR L'EGALITE DES DROITS 
Manifestation/Samedi 4 avril/14h 

A l ' a p p e l d e n o m b r e u s e s a s s o c i a t i o n s d e t r a v a i l l e u r s i m m i g r é s , d e s o l i d a r i t é a v e c les t r a 
v a i l l e u r s i m m i g r é s , d e l a C F D T e t a v e c l e s o u t i e n d ' o r g a n i s a t i o n s p o l i t i q u e s f r a n ç a i s e s d o n t 
l e P C M L . 

Le 4 avril doit être une réponse populaire 
aux déclarations provocatrices de Giscard 
Déclaration commune : PSU-PCML-PCR-LCR-OCI-OCT-LO 

U n e vaste c ampagne c o n t r e les t rava i l leurs immigrés se déve loppe dans le pays . L a soc iété ca
p i ta l i s te est entrée dans u n e cr i se d e grande amp l e u r . L ' ob jec t i f d e s pa t r on s et de leur pouvo i r est 
de la i re payer les fra is de ce t te cr i se aux travai l leurs et a u x couches popu la i r e s en généra l . U n des 
p r i n c i paux thèmes d e leur c ampagne cons i s te à tenter de rendre les immigrés responsab les d u chô
mage et des d i f f i c u l t é s d e l ogement , ent re aut res , que rencont rent les travai l leurs à cause de l 'of
fensive cap i ta l i s te . U n s omme t de ce t te o f fens i ve v ien t d 'ê t re atte int : G i s ca rd d ' E s t a i ng . e n au
then t i que représentant des pa t rons , v ien t de p r o p o s e ' de renvoyer les t rava i l leurs imm ig ré s en u t i 
lisant t o u s les moyen s de l ' E ta t . Ce t t e déc l a ra t i on p rend la f o rme d ' u ne vé r i t ab le p r ovoca t i on â 
laquel le aucune force ouv r i è re et d émoc r a t i q ue ne saurait rester : nsens ib le . Les raf les c o n t ' e les 
immigrés à Marse i l l e , L y o n . Massy . les e xpu l s i o n s de rés idents d e foye r s (Sa in t -Den i s . . . } , les me
sures pr ises par la P ré fec tu re des Hau t s - d e - Se i n e c o n t r e les imm ig ré s hab i t an t des H L M , les ' o i s 
B o n n e t - S t o l é r u q u i l i v rent les immigrés p ieds et po i ngs l iés au pouvo i r réac t ionna i re , les d i f f é ren 
tes i nc i t a t i ons f inanc ières au re tour n 'é ta ient dest inées q u ' à préparer le te r ra in à la chasse systé
ma t i que aux immigrés . Ce l a dev ien t u n po i n t déc is i f du p r o g r amme cap i ta l i s te c o n t r e les t rava i l 
leurs e n généra l . Us veulent d iv iser les t rava i l leurs p o u r m i e u x fa i re passer leurs mesures ant i - o u 
vr iè res ! 

Con t r e ce t te escalade, p l u s que jamais , il faut le f ron t c o m m u n de s organ isa t ions de trava i l 
leurs f rança is et immigrés . O n ne peut d o n c que regretter les d i f f i c u l t é s rencontrées p o u r cons t i 
tuer ce f ron t c o n t r e la po l i t i q ue raciste d u pouvo i r . Les déc l a ra t i ons fa i tes par une série d e mun i 
c ipa l i tés et de d i r igeants de par t i s ouvr ie rs , r i squent d ' a p p o r t é ' de l 'eau a u m o u i n de la d r o i t e et 
de desservir le comba t c o n t r e les mesures racistes. 

Les organ isa t ions sous-s ignées a f f i rmen t q u e les déc la ra t ions de G i s ca rd , p r i nc i pa l représen
tan t de la bourgeo i s ie , engagent de fa i t , une nouve l le é tape de la lu t te , p l u s d r ama t i que enco re p o u r 
les travai l leurs immigrés . Consc i en tes d e leur devo i r d 'un i r tous les t rava i l leurs p o u r la l u t t e c o n 
t re les seuls responsables de la c r i se : les cap i ta l i s tes . Consc i en tes de la nécessité de lu t te r pou r ar
racher des d ro i t s égaux p o u r tous les t rava i l leurs que l les que so ien t leur na t i ona l i t é d 'o r ig ine ou la 
cou l eu r de leur peau . 

Les organ isa t ions po l i t i q ue s s ou s s i gnée s , e n a c co rd avec la M T I 11 h appel lent tous les tra
va i l l eurs , tous les ant i - rac i s tes , à souten i r et déve lopper pa r tou t la lu t te pou r la défense des d ro i t s 
des t rava i l leurs immigrés con t r e la p o l i t i q u e rac iste d u pouvo i r . E l les déc larent souten i r sans réser
ve la man i l e s t a t i on appe lée par les Assoc i a t i ons de t rava i l leurs immig rés , les Synd i c a t s et les Asso 
c ia t ions et Co l l e c t i f s de so l i da r i t é avec les t rava i l leurs immig rés , le 4 av r i l . 

L e 4 avr i l d o i t être une réponse popu l a i r e aux déc l a ra t i ons p rovoca t r i c e s d u p remie r des 
cand ida t s de la bourgeo i s i e . 

C o n t r e la po l i t i q ue raciste du pouvo i r , pou r l 'égal i té des d ro i t s f rança i s - immigrés , pou r la 
so l i da r i t é f rança i s - immig rés , sou t i en to ta l à la lu t te des travai l leurs immig rés ! 

< 1 ) M T I : ma ison des t rava i l leurs imm ig ré s q u i regroupe les organisat ions su i van tes : 
A M F ( A s s o c i a t i o n des Ma roca i n s en F r an ce ) C T A ( C o m i t é des Trava i l l eurs A l gé r i ens ) UT IT 
( U n i o n des Trava i l leurs Immigrés Tun i s i ens ) A T T ( A s s o c i a t i o n des Trava i l l eu rs de Tu r qu i e ) 
U G T S F ( U n i o n Généra le des Trava i l l eu rs Sénégalais e n F r a n c e ) F F T R A N 1 ( F édé r a t i o n d e s 
Trava i l l eu rs d ' A f r i q u e No i r e Immig ré s ) 

Dé l i bé rémen t , G i s c a r d d ' E s 
ta ing a cho i s i de p lacer sa c ampa 
gne sous le signe de l ' i n c i t a t i on au 
rac i sme, d u d é c h a î n e m e n t a n t i - i m 
migrés. C e l u i q u i a été le m a î t r e -
d 'œuvre d ' u ne po l i t i q ue q u i a p ro 
d u i t deux m i l l i o n s de c h ô m e u r s et 
q u i e n a p lan i f i és t ro is m i l l i o n s 
p o u r les années à ven i r , v ient de 
présenter son «plan anti-chôma
ge». L ' h o m m e de con f i an ce d u 
grand cap i ta l cherche a u j o u r d ' h u i 
a dé tou rne r l ' a t t en t i on de ses res
ponsab i l i t és . A l o r s i l fait d e s p ro 
messes. I l p r ome t d ' o f f r i r par p r i o 
r i t é un e m p l o i a tous les jeunes. 

Ses p romesses , la réa l i té a m o n t r é 
le p r i x qu ' i l fa l la i t y a c co rde r . E t 
puis i l cherche à dé t ou rne r le ras-
te -bo l a c c umu l é con t r e sa po l i t i 
que. I l veut rendre les immigrés 
responsab les d u chômage des F r a n 
ça is ; i l veut dév i e r la co lè re des 
t rava i l leurs français vers d 'aut res 
t rava i l leurs . G i s c a r d d ' E s t a i ng , e n 
d igne hér i t i e r de sa classe.a recours 
aux v ie i l les Ficelles de la d i v i s i on 
rac iste. Il d o n n e aux trava i l leurs , 
en d i r e c t , une leçon de choses su r 
l 'art et la man iè re cap i ta l i s te d ' o p 
poser les t rava i l leurs ent re eux , 
p o u r m i eux les e xp l o i t e r . 

Le poison et les faits 

Q u e d i t - t - i l en e f f e t ? L e po in t 
d e u x de son p l a n de chômage s ' in
t i t u l e : a Encourager le départ des 
travailleurs immigrés et adopter 
une réglementation nouvelle du 
travail Immigré.» C e q u i , en ter
mes c la i r s , s ign i f ie : mene r une p o 
l i t i que d ' e xpu l s i on s de grande en
vergure. Une des mesures cons is te 
à f ou rn i r des p r imes (bapt i sées 
«complément à l'aide au retour 
versée par les entreprises») a u x 
patrons q u i l i cenc iera ient pu i s fe
raient expu l se r des immigrés e n 
embauchan t des F rança i s à la p l a 
ce . O n veut a ins i fa i re c ro i r e a u x 
t rava i l leurs f rança is que si les im 
migrés sont expu lsés , u n e m p l o i 
encore tout c h a u d les a t tend ra . 
G iscard d i t a u x t rava i l leurs f ran
çais : «Jetons-les dehors; ils pren
nent votre place!». A i n s i , t and i s 
que les travai l leurs f rança is se dres
seraient conrre les t rava i l leurs im
migrés, l u i - m ê m e et le pa t rona t 
pour ra i en t exp l o i t e r et l i cenc ie r 
les uns et les autres. C a r regardons 
la réa l i té . 

1 ) E n 1 9 7 7 , i l y avait e n F r a n 
ce 4 2 3 6 9 9 4 immigrés . E n 1979 , 
ils éta ient 4 1 2 4 3 1 7 . E n d e u x ans, 
le n o m b r e d ' immig rés e n F rance a 
d o n c d i m i n u é de 1 1 2 6 7 7 . O r , du 
rant la m ê m e Dér iode, le n o m b r e 
de chômeu r s a , lu i , augmenté d ' en 
v i ron 5 0 0 0 0 0 . A l o r s ? 

2 ) Cer ta ines rég ions où le taux 
de chômage est supér ieur à la 

moyenne na t i ona l e , te l les que la 
B re tagne , sont aussi p a r m i ce l les 
o ù i l y a le m o i n s de travai l leurs 
immigrés . A l o r s ? 

3 ) P o u r que les t rava i l leurs f ran
çais puissent p rendre la p lace des 
t rava i l leurs imm ig ré s l i cenc iés , e n 
core f aud ra i t - i l que les emp lo i s 
so ient ma in t enus . O r , une étude 
de l ' I N S E E p révo i t qu 'avec l 'app l i 
ca t i on d u S è m e p l a n , les e f fec t i f s 
emp l o yé s dans l ' industr ie au ron t 
d im i nué de 2 0 % entre I 9 7 S et 
1986 . C e q u i s igni f ie qu ' i l n ' y aura 
pas p lus d ' emp l o i s p o u r les f rança is 
que p o u r les immigrés . 

4 ) I l n ' y a p a r m i les emp l o yé s 
quas iment pas d ' imm ig ré s . O r , 
3 0 0 0 0 0 emp l o y é s , cadres et m e m 
bres de profess ions l ibéra les on t 
été rédu i t s au chômage . A l o r s ? 

5 ) L e s t rava i l l eurs immigrés 
sont la p l upa r t d u t emps les p re 
miers f rappés pa r les vagues mas
sives de l i cenc iements . Souvenons -
nous de la s idérurg ie; des m i l l i e r s 
d ' en t re e u x on t été jetés à la rue 
avant q u e ce so i t le t o u r des F r a n 
çais. Rega rdons ma in tenan t dans 
l ' au tomob i l e . C e sont ac tue l l ement 
les t rava i l leurs immigrés q u i sonr 
les p remie rs touchés , en a t r endam 
que v ienne l 'heure pou r les travai l
leurs f rança is . C o m m e n t des t ra 
va i l leurs immigrés au chômage 
peuven t - i l s p rendre la place des 
t rava i l leurs f rança i s? 

Expulsions en masse 
pour profits accrus 

Pa r c on t r e , j u s qu ' à ma in t enan t , 
i ls avaient le d r o i t de toucher des 
indemn i tés de chômage . E h b i e n , 
G i s ca rd veut leur supp r imer ce 
d r o i t ! C e qu ' i l a très c l a i rement 
déc la ré au cou r s de l ' émiss ion Car
tes sur table le 3 0 mars. Ces trava i l 
leurs se t rouve ron t a lors e n s i tua 
t i on i r régul ière e n F rance et seront 
expu lsés . G i s c a r d a i nd ique que , 
par ce m o y e n , i l espérait e xpu l s e r 
2 S 0 0 0 0 t rava i l leurs immigrés . A i n 
s i , les cap i ta l i s tes pou r ron t à la 
fo is abaisser a r t i f i c i e l l ement les 
ch i f f res du chômage et empoche r 
l 'argent q u i revenait a u x trava i l 
leurs immigrés . D o u b l e avantage 
pou r eux . 

A i n s i , du ran t des années, la 
bourgeois ie a réalisé des p r o f i t s 
cons idé rab les sur le do s des t ra 
vai l leurs immigrés et a u j o u r d ' h u i 
el le veut les pr iver de ressources 
et les expu l se r dès qu ' i l s sont 
sans e m p l o i . E l l e veut con t i nue r 
à fa i re des p r o f i t s sur leur d o s . 
S a i t - o n qu ' en 1970 , quand o n 
faisait appe l à u n imm ig ré , une 
é c onom i e de 1 5 0 0 0 0 f rancs éta i t 
réalisée pa r compa ra i s on avec u n 
F rança i s? S a i t - o n que les cap i 
ta l is tes p ro f i t a i en t encore d e s im 
migrés e n ne versant pas de retra i
te à u n grand n o m b r e d ' en t re eux 
q u i re tourna ient c he z e u x avant 
d 'a t tendre 6 5 ans? Sur 1 9 0 4 8 2 2 
cot i sants immigrés , o n c omp t a i t 
1 4 1 4 9 9 bénéf i c ia i res . G i s c a r d 
veut a l le r p lus l o i n . 

Ces fa i ts mon t r en t que quand 
G i s ca rd d ' E s t a i n g p ré tend fa i re 
passer l ' expu l s i on des t rava i l leurs 
immigrés pou r une so l u t i on a u 
chômage , il men t et i l le sai t . 
Pa r c o n t r e s i , au l ieu de s 'un i r c o n 
t re leur e nnem i c o m m u n , de ras
semb le r leurs forces con t r e c e u x 
q u i les jettent à la rue , les t rava i l 
leurs écouta ien t l ' appe l de G i s ca rd 
et se d iv i sa ient ent re e u x , a lors 
F rança i s et Immigrés fera ient en
semble les fra is des l i cenc iements . 

L a campagne que mène le P C F 
au sujet d e l ' imm ig r a t i on ne c o n 
t r ibue nu l l ement à p o u v o i r c o m 
ba t t re la p o l i t i q u e g i scard ienne. 
A l o r s qu ' i l faut un i r , e l le d iv i se . 
A l o r s qu ' i l faut dé jouer le piège 
g iscard ien q u i veut rendre l ' im
m ig ra t i on responsab le du chô
mage, Georges Marcha i s insc r i t 
l 'arrêt de l ' immig ra t i on (G i s c a r d 
s'en est dé jà chargé) au chap i t r e 
de la l u t t e p o u r l ' emp l o i . 

Les paro les de G i s c a r d sont là 
pour le rappe le r : être an t i -G i scard 
c'est agir p o u r l 'un i té des trava i l 
leurs f rança i s et immig rés , pou r 
l 'égalité de leurs d ro i t s . G i s c a r d 
p ro c l ame que s ' i l est é l u , Il aggra
vera la po l i t i q ue an t i - immig rés 
qu ' i l a menée ces dern ières an
nées. Les raf les, les i n te rnement s 
arb i t ra i res , les a t ten ta ts rac istes, les 
v io lences po l i c iè res , l e sexpu l s i ons , 
le r a c i sme : v o i l à le p r og r amme 
g i sca rd ien ! 

P i e r r e B U R N A N D 



D'UNE SEMAINE A L'AUTRE i 

ENSEIGNANTS, FONCTIONNAIRES 
N O U V E L L E S A T T A Q U E S 

C O N T R E 
L E D R O I T D E G R E V E 

I » F d e l.i d eu x i ème grè
ve des ins t i tu teurs , l e° . mars , 
Beu l l a c , m in i s t r e de l ' Edu 
c a t i o n , déclarait que le refus 
d ' accue i l l i r les enfants , les 
j ou r s de grève, éta i t i l légal 
I l s ' appuya i t sur des textes 
f r a i chemen t imp r imés , q u i 
s t i pu len t : - />, le début de 
l'année scolaire, undisposirif 
d'accueil et de surveillante 
devra être organisé dans 
chaque école ou groupe 
d'écoles pour les grèves, se
lon les mêmes principes que 
pour les cantines, gardes et 
études surveillées», 

Ces p réc i s i ons conce rnan t 
le d ro i t de grève des ensei
gnants et pa r t i cu l i è rement 
ceux exerçant des f onc t i ons 
admin i s t ra t i ves , c o m m e les 
d i rec teurs ( t r i c e s ) . m i sen t 
sur une cer ta ine et très relat i
ve dé sapp roba t i on des pa
rents v i s -à -v i s des débraya
ges dans l ' E du c a t i o n nat io 
na le , p o u r l im i t e r et rédu i re 
de fa i t le d ro i t de grève des 
enseignants. 

Certes , u t i l i sé , i l c o m p l i 
que la vie des pa ren t s ; i ls 
on t à régler le p r o b l ème de 
la garde de leurs enfants , 
ma i s est-ce pou r autant une 
ra ison suf f i sante pou r ret i rer 
u n d ro i t c on s t i t u t i onne l aux 
ense ignants? Ce n'est jamais 
de gai lé de cceui q u o n se 
me t en grève, q u ' o n pe rd 
une part ie de son t ra i tement 

Par a i l l eurs , quand les en
s e i g n a n t débra ien t , con t ra i 
rement aux idées largement 
répandues par la d ro i t e , ce 
n'est j ama i s pou r défendre 
un i quemen t des revendica
t ions corpora t i s tes , exiger 
des ef fect i f s allégés. 

L a campagne de dénigre
ment exercée à l 'égard des 
enseignants usant de leur 
d ro i t s ynd i c a l , ne date par 
d 'h ie r F ranço i s Ma l cou ran t 
et G u y L e N é o u a n n i c , en 

réal isant le * Livre noir de 
l'autoritarisme» pub l i é par 
la i I N retracent les atta
ques success ives du gouver
nement c o n t r e les l iber tés 
synd ica les des f on c t i o nna i 
res et n o t a m m e n t des en
seignants. 

Les fonc t i onna i res n ' on t 
ar raché le d ro i t de grève 
q u ' e n 1 9 4 6 , ma i s depu i s 
ce t te da te , i l s on t eu à c o m 
bat t re , c o m m e tous les au
tres travailleUTS du pr ivé 
les tentat ives du gouverne 
ment et d u pat ronat remet
tant e n ques t i on ces acquis 
s y nd i c au x . Ce r t a i ne s d 'ent re 
e l les on t réuss i . 

REQUISITION 

Dans cet arsenal répressif, 
v o y o n s d ' abo rd le d ro i t de 
r équ i s i t i on . 

11 p longe ses racines dans 
les d i spos i t ions sur l 'organi
sa t i on de la na t i on en temps 
de guerre ( l o i du I I ju i l l e t 
1 9 3 8 et du 28 févr ier 1 9 5 0 ) . 
L e gouvernement l 'u t i l i sa en 

1 9 5 9 en réqu i s i t i onnan t le 
pe r sonne l de la S N C F , en 
1960 c e l u i de l a Régie au to 
n o m e des t ranspor ts par i 
siens, en 1961 ceux de la 
R A T P . d ' A i r F r ance . 

R E T R A I T D U D R O I T 
D E G R E V E 

En 1959 , le gouverne
men t , par une o rdonnance 
pousse encore p lus l o i n le 
b o u c h o n ; i l ret i re s ta tuta i re
ment l e d ro i t de grève aux 
po l i c ie rs , a u x C R S . au corps 
p ré fec to ra l et , sou l ignons- le . 
aux magis t rats , au personne l 
de la sécur i té aér ienne, aux 
éducateurs de l ' admin i s t ra 
t i o n pén i ten t i a i r e . 

Q u a n d le gouve rnement 
n 'a pas ô té ca r rément le 
d ro i t de grève, il a mu l t i 
p l ié les obstac les à l ' exerc i -

So r on s - nou s con t ra in t s de ten i r hebdomada i r emen t 
la r ub r i que « i n t e rd i c t i on s p ro fes s i onne l l e s»? 

Deux ins t i tu teurs , e n poste è F i eu ry - i v l é rog i s . on t 
é té mutés , a rb i t ra i r ement . Les rappor ts h ié ra rch iques 
et pédagog iques ne leur rep rochent r i en , b i en au con 
t ra i re . Néanmo i n s , ces ense ignants sont délégués syn
d i c aux , au S G E N / C F O T et au S N I / F E N . . . F o r c e nou s 
est de rat tacher ces mu ta t i on s au procès sans fonde
ment intenté A des éducateurs en m i l i eu pén i ten t i a i 
r e d u S N E P A P / F E N . è la d i m i n u t i o n des postes 
d ' éduca teurs et d'assistantes socia les dans tes centres 
de d é t e n t i o n , au retrait de pouvo i r de déc i s i on aux 
juges d ' app l i c a t i on des pe ines sur les pe rmiss ions des 
détenus. 

ce du dro i t s ynd i c a l , avec 
l ' i n s taura t ion , par exemp l e , 
d ' u n préav is de c i n q j ou r s 
f rancs . Interdisant a ins i «les 

Sèves t ou rnan t e s» . A v e c la 
I du 22 ju i l le t 1977 sur le 

service fait : tout enseignant 
q u i n ' a c comp l i t pas ses tâ
ches admin is t ra t i ves ( r é t en 
t i on des no t e s ) , m ê m e s' i l 
a c c omp l i t ses taches péda
gogiques, est sanc t i onné . 

S E R V I C E P U B L I C ET... 
C O N T R A I N T E S 

L a c i r cu la i re Peyre f l t te 
de ma l 6 7 renchér i t sur 
ce l l e de F ou che t . e n s 'ap-
puyant sur u n argument de 
la c on t i nu i t é du service pu 
b l i c , el le ob l ige le pe rsonne l , 
assurant l ' en t re t ien e t la 
c an t i n e dans les établ isse
ments scola i res, et ce lu i as
surant des f onc t i ons d ' au 
to r i t és , à exercer leurs 
f o n c t i o n s pendant la grève. 

C e s t au t i t re éga lement 
de la c on t i nu i t é du service 
p ub l i c que l a l o i V i v i e n f u t 
votée en 7 9 . l im i t an t le 
d ro i t de grève à la rad io et 
à la té lév i s ion 

E n f i n , les fonc t i onna i res 
sont pa r t i cu l i è rement péna
lisés pécun i a i r emen t , la l o i 
d u 31 ju i l le t 1963 s t ipu le 
que : 'La cessation du tra
vail pendant une durée infé
rieure à une journée de tra
vail donne lieu à une rete
nue égale à la rémunération 
afférente à cette journée». 

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

CONTROLE D'IDENTITE 
+ CARTE D'IDENTITE INFORMATISEE 

= FICHAGE GENERALISE 
Les six heures pour Bidalou, mercredi 25 mars, furent 

l'occasion d'approfondir le» mesures répressives que le gou
vernement met en place. Lu révocation d'un juge, membre 
du Syndicat de la magistrature, est û rattacher au contexte 
d'ensemble : la coercition teintée de psychiatrie contre des 
fonctionnaires I Annick Griffon et Louisette Démange), des 
inculpés toujours pas jugés en Quartier de haute sécurité, 
la multiplication des verdicts couperets, le nouveau tandem 
légalisation des contrôle* d'identité et mise en place de la 
carte d'identité informatisée. 

Quadriller la population, abolir la liberté d'aller et de ve
nir, ne rien laisser dans l'opacité de la vie privée, voici les 
buts poursuivis par les dispositions siamoises sur l'identité. 

P l an tons le décor . La l o i 
Peyre f l t te «Sécur i té et l iber
té» a légalisé le sys tème des 
con t rô l e s d ' i den t i t é . Hélé 
par un po l i c i e r , vous devez 
présenter une p ièce d ' i den t i 
té , o u étab l i r votre ident i té 
par tout aut re m o y e n . A p 
préc ions au passage ce flou, 
guère a r t i s t ique , su r tout 
au t r e m o y e n . S i vous êtes 
dans l ' imposs ib i l i t é de p r ou 
ver q u i vuus êtes, vous pou 
vez être amené dans un 
commissar ia t et m a i n t e n u 
e n garde à vue pendant 6 
heures, laps de t emps que 
la po l i c e me t à p ro f i t p o u r 
savoir q u i vous êtes. 

C'est gros, très gros: les 
que lques pet i ts m o t s m i s 

bou t à bout , empr i son
nent une l i be r té , ce l le de 
c i r cu le r l i b remen t , créent 
la su sp i c i on . 

Ce t t e d i s pos i t i on légis
lat ive s 'assort i t de la der
n iè re t rouva i l l e de mon 
sieur Martinage. géniteur 
de la car te d ' i den t i té na
t iona le i n fo rmat i sée . 

Ce nouveau document 
semble banal, il comporte 
notre n o m . p r é nom , date 

et l i eu de naissance, no t r e 
dom i c i l e , not re p ro fes s i on , 
no t r e sexe, no t r e p h o t o et 
no t re s ignature . U n é lément 
de p lus , par rappor t au pré
cédent t i t re d ' i d en t i t é , la 
m e n t i o n du s e x e . u n é l é m e n l 
de mo ins les empre in tes d i 
gitales. Il est garant i in fa ls i -
fiablc. De quo i foue t te r un 
A i t ? O u i ! 

D E Q U O I F O U E T T E R 
U N C H A T ? O U I ! 

Les caractères d ' i m p r i m e 
r ie de ce t te car te sont en 
O C R B . c 'est -à-d i re l is ib les 
par o p t i q u e . 

Dans 10 ans. tous les h a 
bitants de F r an ce seront fi
chés, i n f o rma t i q uemen t c l 
cen t ra l ement . les F rança i s 
par leur l i eu de naissance, 
les étrangers a l phabé t i que 
men t . 

Le f ichage cent ra l i sé ne 
s igni f ie pas qu ' i l n'y aura 
q u ' u n seu l t e rm ina l , ma i s 6, 
pou r le m o m e n t u n à I-eval-
lo i s , u n à T o u l o u s e et un à 
Va l en ce , mais chaque te rm i 
nal sera re l ié avec les autres, 
donc éc l a tement de l ' im
p lan ta t i on géograph ique . 

ma i s cen t ra l i sa t i on i n f o rma
t ique ( M i t r a 2 2 5 ) . L o r s de 
la pa ru t i on du décret au 
Jou rna l O f f i c i e l au tor i sant 
c e l t e carte na t iona le d ' i den
t i t é , u n é lément cap i ta l f u i 
om i s , que l 'accès à ce sys
tème serait Interdi t pou r 
autre chose que ré tab l i s se 
men t de cartes. 

C e p rocédé permet t ra à 
u n flic, e f fec tuant vo t re 
c on t r ô l e d ' i den t i t é , de p l a 
cer vo t re car te i n f o rma t i s ée 
dans le t e rm ina l de son car 
et de c onna î t r e . . . t o u t ce 
qu ' i l désire savoir sur vous. 

D e grandes p récaut ions 
o ra to i r es on t été prises, 
pou r garant i r q u ' i l n ' y aura i t 
pas d ' i n t e r c onnex i o n en t r e 
ce f ichage cent ra l i sé d ' i d en 
tité et les autres f i ch ie rs , 
mais le décret au J o u r n a l 
O f f i c i e l ne s 'en l'ail pas é cho . 

Par e x emp l e , un f l ic c o n 
t rô lant un étranger, saura , à 
la lec ture op t i q ue de sa car
te de séjour, s i l fa i t par t ie 
des personnes recherchées, 
des in terd i t s de sé jour , e t c . . . ! 

Q u a n d on sait q ue notre 
i den t i t é est man ipu l ée qua t r e 
fo is par four par l ' i n f o rma t i 
que ( abonnemen t passé à 
une revue, fac ture d ' E D F , 
émis s i on de chèque , dossier 
de Sécu r i t é soc ia le , par 
e x e m p l e ) que du S D L C L , 
aux Rense ignements géné
raux, de la l axe d ' h ab i t a t i o n , 
de S A F A R I , à la R e d o u t e , 
notro ident i té est pa r tou t 
f i chée , que les fami l l es et 
enfants à r isques sont réper
tor iés par les f i ch ie rs 
A U D A S S et G A M I N , o n 
c o m p r e n d l ' Intérêt de met
tre en place u n f i ch ier c en 
tral de tous les hab i tan ts , 
q u i d o n n e la poss ib i l i té de 
savoir , seu lement par vo t re 
ident i té q u i vous êtes, ce 
que vous fa i tes et o ù vous 
« les . 

Par a i l leurs , l ' imposs ib i 
l ité de fa ls i f ier ce l te car te 
d ' i den t i té est appa remment 
n on i n c r im inab l e , mais son
geons un seul m o m e n t , au 
sort de tous les résistants, 
des c ommun i s t e s et des 
Ju i f s pendan l la seconde 
guerre mond i a l e , pou r ne 
prendre que cet e x emp l e , 
s'ils n'avaient pas pu fals i
f ier l eur car te d i den t i t é ! 

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

Pour approfondit la ques 
lion : lr (rnlip d'iniormalion 
ri d'inilulive uir I .»:-.,::.,!. 
«tMin. rdn.nl - lermuul 
191(14., I. rur Kriler 7S011 
Part». 

E T U N f t X l R 

w a mous1. 
I ^ D r e S Y E t a , E T J E . L ' A i 
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P R Ê T A F A I R 
D O N Û E M A 
P E R S O N N E A M 
F R A N C E . 
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PROGRAMME GISCARDIEN 
S E P T M E S U R E S Q U I R E N F O R C E N T 

L E C H O M A G E 

G i s c a r d a un p l an : p lus d e chômage p o u r les uns... p lus d e p ro f i t s p o u r les autres. 

G i s c a r d vient d ' e xpose r , dans une in te rv i ew à l'Express, ce 
qu ' i l d é n o m m e son «plan pour l'emploi», présenté aussi 

E n fait d1 «actions contre 
le chômage», il s'agit b i en 
p lu tô t de 7 p r opo s i t i o n s v i 
sant à partager le chômage 
ent re les travai l leurs, p l u s 
en co r e ayan t pou r ef fet de 
le r en fo r ce r . Que l l e s sont 
ces 7 ac t i ons q u i cons t i t uen t 
pou r G i s ca rd la panacée de 
son p l a n ? 

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

Il s'agit d ' a b o r d de 2 me 
sures dé j à mises e n œuvre 
ac tue l l ement et q u i n 'en 
cons t i t uen t d on c que le 
p r o l o ngemen t . 

L a p remiè re , b ien t r o p 
connue est une nouve l 
le rég lementa t i on de l ' im
m i g r a t i o n , a ins i q u e «l'en
couragement au départ» 
des t rava i l l eurs immigrés . 
A u t r e m e n t d i t , l a pou r su i 
te et l ' accé lé ra t ion de la p o 
l i t i que de G i s c a r d - Ba r r e - S t o 
léru cons is tant en la chasse 
par tous les m o y e n s , a u x 
t rava i l l eurs immigrés et à 
leur e x pu l s i o n . 

L a d e u x i è m e est ce l le 
d ' u n e i n t ens i f i c a t i on de la 
f o r m a t i o n p ro fess ionne l l e 
«par contrat de formation 
aux cent mille jeunes actuel
lement sans formation », 
a ins i q u ' une m u l t i p l i c a t i o n 
et une adap ta t i on des fa
meux pac tes n a t i o n au x pou r 
l ' emp l o i . L e s j eunes t rava i l 
leurs savent dé j à t r o p c e q ue 
cela veut d i r e : ê t re sous 
payés et co rvéab les à me r c i 
avec, au bou t d u stage, l a 
po r t e et le c hômage . E t tou t 
c e l a , p o u r les p l u s grands 
p ro f i t s de no s pa t rons q u i 
béné f i c i en t d ' e xoné r a t i o n s 
des charges de sécur i té so
c ia le , peuven t les e xp l o i t e r 
à leur gré et , en f i n de c o m 
te , les l i cenc i e r sans p rob l è 
mes lo rsque le stage est ter
m i n é . Ce t t e 2 ème mesu re 
consiste à retarder l 'entrée 

dé f i n i t i ve d e s jeunes dans 
la vie act ive ( p u i s q u ' i l ne 
s'agit que de stages) et à 
fausser les s ta t i s t iques éva
luant le n o m b r e de chô 
meurs . E l l e cons is te à aggra
ver les c o n d i t i o n s de t rava i l 
d e ces j eunes e n f o r m a t i o n 
p ro fess i onne l l e , s ous -payés . 
et f i na lement à ren fo rce r le 
chômage , pu i sque c'est bel 
et b ien ce la q u i les a t tend 
à la f in de leu r stage. 

U N N O U V E A U S L O G A N 
D E G I S C A R D : 
L E S F E M M E S 

T R A V A I L L E U S E S 
A L E U R S F O U R N E A U X 

La 3 è m e p r opo s i t i o n : 
«doubler d'ici à 1985lapro-
portion du travail à temps 
partiel». C 'est l ' u n i que p ro 
pos i t i on q u e fait G i s ca rd 
aux f emmes don t «l'attitu
de - n o u s d i t - i l - à l'égard 
du travail est un fait de so
ciété et de civilisation, biles 
demandent à la fois un tra
vail adapté à leur vie fami
liale. Il faut les comprendre 
et adapter la société en con
séquence et non pas choisir 
l'attitude in verse : c 'est-à -di
re conserver nos habitudes 
et hisser monter indéfini
ment le nombre des femmes 
demandeurs d'emploi ». 
C'est l à une remise en cause 
d u d ro i t f ondamen ta l des 
f emmes au t r a va i l . : i l s'agit 
de fa i re e n sor te q u e les f em
mes a ient p lus d ' in té rê t à 
rester au foye r q u ' à t rava i l 
ler . E t q u a n d b i en m ê m e 
voud ra i en t - e l l e s t rava i l le r , 
un sala ire d ' appo i n t d o i t 
b ien l e u r su f f i r e , en recou
rant au t rava i l à t emps par
t i e l , s ou s -qua l i f i é et sous-
p a y é ! 

D 'au t re p a r t , ce la rentre à 
merve i l l e p o u r nos pa t rons 
dans le cadre de l 'assoupl is
sement des hora i res d e tra
va i l , tant souha i té par e u x , 

p o u r que le t emps de t rava i l 
s 'adapte p l u s enco re a u x e x i -
gences de la p r o d u c t i o n et 
de leurs p ro f i t s . E n f i n , lors
q u ' o n sait que le chômage 
f ém i n i n représente au jour 
d ' h u i p rès de 7 0 % de l 'ac
cro issement d u chômage to
t a l , ce t te p r o p o s i t i o n de 
«renvoyer la femme à ses 
fourneaux» p ou r la p l u s 
g rande par t ie d e son t emps 
va , l à enco re , dans le sens de 
la répar t i t i on d u chômage 
ent re les t rava i l l eurs . P lus 
enco re , dans c e l u i d ' une ag
gravat ion du chômage par t ie l 
o u du chômage in tégra l p o u r 
les f emmes trava i l leuses. 

P R E C I P I T E R L E D E P A R T 
D E S V I E U X 

T R A V A I L L E U R S S A N S 
L E U R A S S U R E R 

D E S R E S S O U R C E S 
S U F F I S A N T E S 

Quan t à ce q u i conce rne 
les v ieux t rava i l leurs , G i s 
ca rd se propose de hâter 
leur départ de la vie ac t i ve . 
E n abaissant l 'âge de la re
tra i te et avec des revenus en
f in devenus su f f i sants pou r 
assurer leur vie de ret ra i te , 
après tou te une vie de l a 
b eu r ? Cer tes p a s ! 

Ma i s en déve loppan t l 'accès 
an t i c i pé à la retra i te pa r 
aba issement t empora i r e de 
6 0 à 58 ans l'âge l im i te de 
la p r é - r e t r a i t e , et à 6 0 ans 
pou r les f on c t i onna i r e s s ' i ls 
appa r t i ennen t au service ac
t i f . 

L a manœuvre est c la i re : se 
débarasser des v ieux travai l 
leurs de la v i e a c t i v e s an s l e u r 
assurer, p o u r la p l u pa r t , des 
ressources suf f i santes . L'ar
gument avancé : dégager da
vantage d ' emp l o i s . Mais une 
tel le mesu re n 'a - t -e l l e pas 
pou r effet d'aggraver le chô 
mage pu i squ ' en fin de c o m p 
te , les p ré - r e t r a i t e s , ce sont 
autant de suppress ions d ' em
p l o i s et r ien n'est m o i n s sûr 
- b i e n au con t ra i r e - q u e les 
pat rons q u i y recou ren t , 
r emp lace ron t ces vacances 

d ' e m p l o i s ! 
Reste en f i n le sor t q u e ré

serve G i s c a r d aux c h ô m e u r s . 
«L'aide aux chômeurs peut 

être réorientée de façon à 
fùtancer l'emploi et non 
plus le chômage» E t de pré
vo i r de rédu i re les i ndemn i 
tés d e chômage , tou t en fa i 
sant la chasse aux «faux-chô
meurs» pu i sque sera égale
ment mise sur p ieds u ne 
«surveillance du bon fonc
tionnement du système d'in
demnisation», avec un c o n 
t rô le r en f o r cé p o u r déce le r 
les abus... 

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

L E S C H O M E U R S 

A l o r s qu ' a c t ue l l emen t 
des m i l l i e r s de c h ô m e u r s 
c haque m o i s ( 7 à 9 0 0 0 par 
m o i s ) cessent d ' ê t re i n dem
nisés pa r les A S S E D I C , e t , 
un an après, se vo ient p r i 
vés d u d r o i t é l émen ta i r e de 
se so igner , de t ou t e couver 
tu re soc ia le , G i s ca rd ose 
b r and i r c o m m e mesure à la 
faveur des j eunes c h ô m e u r s 
u n c on t r ô l e p l u s str ict en 
leur faveur et la r édu c t i o n 
de leur indemni tés- ! D e q u i 
se m o q u e - t - i l ? Ma i s ce n'est 
pas tou t : à q u i von t p r o f i t e r 
ces é c onom i e s a ins i réal isées 
sur le d o s des c h ô m e u r s ré
du i t s davantage en co r e à la 
m i sè re? A u x pa t r ons , b i en 
s û r ! E n e f f e t , le s y s t ème est 
s imp le : les f onds a ins i é co 
n o m i s é s l eu r seront versés 
p a r l ' U N E D I C . 

O ù v o i t - t - o n des c réa t i ons 
d ' emp l o i s , l à o ù i l n 'y a 
qu ' é v i c t i on des v i eux t rava i l 
leurs e n p r é - r e t r a i t e , l i cen 
c i emen t s et e xpu l s i on s des 
t rava i l l eurs imm ig ré s , c on 
trô le accru des c h ô m e u r s , 
r envo i des f emmes dans 
leurs f o y e r , subven t i ons a u x 
p a t r o n s ? D é c i d e m m e n t , les . 
p romesses d u cand ida t G is
ca rd sont dans la l ignée des 
mé fa i t s d u p rés iden t . 

C a t h e r i n e L E M A I R E 

PIERRE BAUBY 
INTERDIT D'ANTENNE 

SUR LA RADIO D'ETAT ! 
L e 2 mar s de rn i e r , P ier re 

B a u b y , c and i da t d e n o t r e 
Pa r t i à l ' é l ec t i on p rés i den 
t ie l le , éc r i va i t à J a cque l i 
ne Baud r i e r , p rés idente de la 
très o f f i c i e l l e Radio-France : 

Depuis l'annonce de nui 
candidature à l'élection pré
sidentielle, le 18juin dernier, 
j'ai tenu régulièrement au 
courant les fournalistes de 
votre société de ma campa
gne et de mes prises de posi
tion. En particulier je leur ai 
fait parvenir claque semaine 
un Bu l l e t i n d e presse qui 
montre l'écho que rencon
trent les positions que je dé
fends tant auprès de nom
breux travailleurs et syndi
calistes qu 'auprès de la pres
se écrite. 

Malgré cela, et les con
tacts que / 'ai pu prendre, ma 
candidature est passée quasi
ment sous silence dans vos 
différentes émissions. Même 
si je ne représente aucun des 
quatre grands partis, j'esti
me contraire à la démocra
tie, la situation actuelle. 
D'autant que lors de sa con
férence de presse du 26 juin 
1980. le président de la Ré-
pub liq ue déclarait : « nous 
nous sommes efforcés de dé
velopper au sein des organis
mes nationaux de radio et 
de télévision une représen
tation ouverte leur permet
tant de définir eux-mêmes 
leur politique. J'observe que 
ces grands moyens d'expres
sion sont très largement uti

lisés p a r tou tes les fami l l e s 
p o l i t i q u e s » . 

L e 10 ma r s . R o l a n d F a u -
re, d i r ec teu r de l ' i n f o r m a 
t i on de Radio-France, ré
ponda i t en ces termes : «Il 
est exact que mus avons in
vité à nos émissions plusieurs 
personnalités politiques, et 
qu'une telle invitation ne 
vous a pas été adressée. (...) 
La référence que vous faites 
aux propos du président de 
la République ne s'applique 
pas à votre personne, car je 
ne sache pas que mus puis
siez vous exprimer au nom 
d'une "famille politique"». 

I l semb le q u e M . le d i r ec 
teur de l ' i n f o rma t i o n soi t 
b i en ma l i n f o rmé . . . p o u r 
a f f i rme r q u e les ma rx i s t e s -
lén in i s tes ne cons t i t uen t pas 
une " f a m i l l e p o l i t i q u e " . E n 
fa i t , le re fus d ' i n f o r m e r su r 
la c a nd i d a t u r e de P ier re Bau 
b y est c o n f o r m e à la l igne 
g i scard ienne vou lan t empê
che r l 'express ion des pet i t s 
c and i da t s . L a c o n c e p t i o n 
o f f i c i e l l e de l ' i n f o r m a t i o n 
t ranche avec ce l le de n o m 
breux j o u r n a u x et j ou rna l i s 
tes d e la presse régionale q u i 
o n t , e u x , fait l eu r mé t i e r 
h o n n ê t e m e n t . E l l e t ranche 
éga lement avec ce l le de q u o 
t i d i en s n a t i o n au x tels Le 
Monde q u i o n t , quan t à e u x , 
présenté P ier re B a u b y c o m 
m e le représentant d ' une " f a 
m i l l e p o l i t i q u e " e t rendent 
c o m p t e de ses pr ises de pos i 
t i ons . 

P R O G R A M M E ET R A P P O R T D ' O R I E N T A T I O N 
I V è C o n g r è s 

du P a r t i C o m m u n i s t e M a r x i s t e - L é n i n i s t e 
( J a n v i e r 8 1 ) 

A c o m m a n d e r à : 

L ' H U M A N I T t R O U G E B P 2 0 1 7 5 9 2 6 Par is Cedex 19 

Règ l emen t s à l ' o rd re de P R E S S E D ' A U J O U R D ' H U I 

A B O N N E M E N T 

1 mois (4n°) : 18F Soutien : 30F 

3mois(12n°) :54F Soutien :100F 

6 mois (24n°) : 108F Soutien : 150F 

Abonnez-vous, abonnez vos amis 
S'abonner un moyen protîque 

pouravoir le journal 



VIE OUVRIERE 
ROUBAIX 

«J'ACCUSE, JE REFUSE, JE LUTTE» 
Le 25 mars , la C G T du 

tex t i l e appela i t à une jour 
née d ' a c t i on c o n t r e les l icen
c iements et pour r e m p l o i . 
L e m a t i n , p lus ieurs d i za ines 
de t rava i l leurs , à L i l l e , se 
rendaient en dé légat ion à la 
chamb re pat rona le t ex t i l e 
p o u r ex iger des exp l i c a t i on s . 
L ' ap rès -m id i , à R o u b a i x , la 
man i f e s t a t i on rassembla i t 
des centa ines de t rava i l leurs 
et devait être l ' o ccas ion 
p o u r la c o m m i s s i o n jeunes 
de l ' U n i o n loca le C G T de 
R o u b a i x de met t re en a c cu 
sa t i on le rég ime G iscard-Bar -
re-Ceyrac. A u x p ieds de la 

ma i r i e , un t r i buna l se me t t a i t 
e n p lace . Robes de juges et 
masques de G i s c a r d met
taient une no te humor i s t i 
que à ce t r i buna l . Les «té
m o i n s » se succéda ient a lo r s , 
dénonçan t la répress ion dans 
les L E P et les usines, le c h ô 
mage. 

«J'accuse, je refuse, je 
lut le M 

t. Pourquoi ?A ttendu que: 
le salaire de la femme est en
core considéré comme un 
salaire d'appoint. 

» Attendu que dans le 
textile 74% des ouvrières 
contre 26% d'ouvriers tra-

S a m e d i 27 mars , le cand ida t des jeunes s ' exp r ima i t 
à la po r t e de Pan t i n . I n c i d emmen t , je suis passée à 
p r o x im i t é de ce mee t i n g , e t ce que j ' a i vu n'a p u que 
con f o r t e r mes conv i c t i on s . A l o r s que le s h o w de Va l é r y 
G i s c a r d d ' E s t a i ng é ta i t re t ransmis quas iment e n d i r e c t 
su r les cha î ne s de té lév i s ion , f o r ce C R S et gardes mo
b i les ba r ra ien t les rues et d isposa ient de grandes mu 
rai l les de gr i l lage tressé serré, au m i l i eu desquel les s on t 
ménagées des meur t r iè res béantes, aptes à recevo i r 
des lances-grenades.. . un te l d i s po s i t i f a t tenda i t les 
mota rds e n c o l è r e ! 

Va l é r y G i s c a r d d ' K s t a i ng n'a à o f f r i r à la jeunesse 
labor ieuse et in te l l ec tue l l e de no t re p a y s que chômage 
et répress ion. Le décou ragemen t , les fu i tes en avant 
sous t ou t e s fo rmes qu 'e l l e s peuvent p rend re , ne c han 
geront pas d ' u n i o t a la s i t ua t i on actue l le . 

L ' aven i r des jeunes , i d en t i que à c e l u i des autres, 
n ' emprunte pas d ' au t re v o i e que ce l l e de la l u t t e . 

Les t r i b unaux de la jeunesse qu 'organ ise la C G T 
en mars et en avr i l , sont une oc cas i on p o u r saisir 
l ' Impor tance de s 'organiser , de se s ynd i que r . 

V o i c i le ca lendr ie r à v en i r des t r i b u n a u x : 
V a l e n c e : 3 a v r i l ; La R o c h e l l e : 4 a v r i l ; Pa r i s : 6 a v r i l ; 
Hau t s de Se i n e : 6 a v r i l ; A i e s : 8 a v r i l ; A n g o u l è m e : 
8 av r i l ; Bou rge s : 11 a v r i l ; Y ve l i n e s : 11 a v r i l ; N i c e : 
4 a v r i l ; V a l d ' O i s e : 8 avr i l . j ^ y 

vaillent à la production, et 
que, dans la confection, ce 
taux atteint 96%. 

» Attendu les bas salaires, 
j'accuse Giscard, Barre, Chi
rac. Ceyrac. Je refuse la fa
talité et la résignation. Je 
lutte avec la CGT. » 

«En 1975, l'entréprise 
Permet et Flipo est reprise 
par te groupe Prouvost. Pre
mière opération, licencie
ment collectif. 

»En 1976, M. Kirchmr 
est nommé PDG de Permet 
et Flipo. C'est à partir de 
ce moment qu 'interviemient: 

-les tentatives de remise 
en cause des avantages ac
quis. 

- la répression antisyndi
cale : des dizaines de cour
riers d'avertissement aux dé
légués. 

- les dépassements d'heu
res de délégation, même jus
tifiés ne furent plus payés. 

plusieurs tentatives de 
mutations de délégués sont 
engagées. 

-sans cesse, par des affi
chages de la direction, c'est 
le dénigrement des représen
tants de la CGT. 

- l'accord d'entreprise, 
en grande partie, n'est plus 
respecté. 

-les records de produc
tivité sont battus avec des 
conditions de travail de 
plus en plus déplorables. 

-le droit de grève est 
remis en cause par l'envoi 
de lettres individuelles, 

^Aujourd'hui, cette poli
tique répressive et antisociale 

s'accélère. Cinr militants 
élus de la CGT sont inculpés. 
Motif, séquestration. Suite à 
une grève décidée par 
du personnel en nutrs 79, 
grève où les salariés, devant 
la dégradation du climat dé
cidèrent d'occuper l'entre
prise en demandant l'ouver
ture de négociations pour 
une affaire de licenciement 
d'un jeune salarié. Cette in
culpation est la preuve, une 
fois de plus, de l'autorita
risme du patronat qui, à au
cun moment, n'a daigné dis
cuter. Dans cette affaire, le 
patronat est clair et précis, 
par un courrier envoyé à 
tout le personnel il indique : 
s'il y a condamnation, c'est 
le licenciement immédiat. 
Voilà son véritable objec
tif. Dernièrement, il décla
rait qu'il n'admettrait pas 
que son autorité soit con
testée et qu'actuellement 
les délégués syndicaux 
l'obligeaient à gérer l'en
treprise avec des textes 
et que ce n'est pas de 
cette manière que Ton gère 
une entreprise. Quels sont 
donc les crimes de ces syn
diqués ? Vouloir que tous les 
travailleurs vivent dignement 
et exprimer devant ces mes
sieurs du gouvernement et 
du patronat notre voix, la 
voix de tous les travail
leurs. » 

C'est p o u r q u o i «lecentre 
départemental de la jeunesse 
CGT du Nord dresse les tri
bunaux de la jeunesse dans 
le Nord comnle dans toute 

PETITS PAYSANS 
LES PRIX AGRICOLES, 

QUELS ENJEUX A BRUXELLES ? 
C o m m e chaque année , 

le 1er avr i l est la date fat i 
d i que p o u r la f i x a t i on des 
p r i x agr ico les à B ruxe l l e s . 
Ce t t e sema ine , l e s l O m i n i s -
tres de l 'agr icu l ture euro
péenne on t entre les ma ins 
une part ie de l 'avenir de la 
paysanner ie travai l leuse et 
te l les que les choses se pré
sentent o n est très inqu ie t s 
de cet aven i r - l à . 

Les p ropos i t i ons de la 
C'o m m iss ion eu ropé e nne 
de l 'agr icu l ture se s i tuent 
à 7 ,8% e n m o y e n n e , les 
synd i ca t s paysans deman 
dent 15 ,3%. Ce t t e revendi
ca t i on est b i en le m i n i 
m u m q u i co r respond à 
pe ine à l ' augmenta t i on des 
charges du paysan pou r 
1980 . 

De p lus , chaque aug
men t a t i o n déc idée à Bru
xel les n'est pas répercutée 
en ent ier au paysan ( 5 % 
sur les 10% acco rdés en 
1980 ) . La c omm i s s i o n se 
paie à pe ine la tête des 
paysans quand on sait que 
c'est la s i x i ème année con 
sécut ive de baisse de reve
nu g l oba l sans par ler des 
d ispar i tés ent re régions et 
ent re paysans ( I à 1 5 0 ) . 
La s i t ua t i on de ceux q u i 
on t pu résister jusque là 
devient d r ama t i que . 

N o u s sommes ce t te an
née , en pé r i ode d ' é l e c t i on 
prés ident ie l le et Méha ignc-
rie a imerai t b i en dé c r o che r 
un n iveau de p r i x p l u s éle
vé q u ' à l ' hab i tude . D i sons 
que les c ond i t i o n s po l i t i 
ques in tér ieures seraient 
p lus favorab les e n 1981 . 
Mais v o i l à , la s i t ua t i on fi
nanc iè re de la po l i t i q ue 
agr icole c o m m u n e ( P A C ) , 
fait d i re à ces hauts fonc
t i onna i r e s eu ropéens , 
( d o n t Cheys son co l l a bo r a 
teur de M i t t e r r and pou r les 
p rés ident ie l l e s ) que l 'on 
cou r t à un grave déf i c i t fi
nanc ie r si o n ne p rend pas 
des mesures q u i f re inent le 
déve loppement de la p ro 
d u c t i o n . C'est s imp l e , i l y 
a c r i s e? C'est aux trava i l 
leurs de p a ye r ! V o i l à o ù 
mènent les vo ies d 'une 
agr i cu l tu re eu ropéenne de 
type impér i a l i s te . E s sayons 
d ' y vo i r un p e u p l u s c la i r : 

Le n iveau des p r i x m o n 
d i aux des p r odu i t s a l imen
ta i res est in fér ieur à c e l u i 
de l ' E u r o p e ; i l faut donc 
que le p r i x eu ropéen p ro 
gresse le p l u s l en temen t 
poss ib le pou r rédu i re 
l 'écart . C e c i a l 'avantage de 
l im i t e r la pa r t i c i pa t i on fi
nanc ière eu ropéenne et met 
les e xpo r t a t eu r s e n pos i 
t i on de force face à leurs 

concu r r en t s U S e n pa r t i cu 
lier et b i en sû r dans les suc
cès c o m m e r c i a u x enregis
trés, le paysan ne vo i t q ue 
les c h i f f r e s ! 

Le déve l oppemen t 
d 'une paysanner ie moyen 
ne enr i ch ie avec une for te 
c ompé t en ce techn ique 
( p hénomène de b i - po l a r i 
sa t ion ), l ' ex tens ion d 'une 
agr i cu l tu re de t ype cap i ta 
l iste fait p l u s que c o m p e n 
ser la per te de p r o d u c t i o n 
duc à l ' é l im ina t i on des pe
t i ts paysans ( e x : la p roduc 
t ion d u lait a augmenté de 
S % e » 1980 ) . C e c i a c c ro î t 
d o n c une su r p r oduc t i on 
d i f f i c i l e à e x po r t e r c o m p t e 
t enu de l ' i nso lvab i l i t é de 
n o m b r e u x pays du T i e r s 
M o n d e . E t q u i va encore 
payer tout c e l a ? L e pe t i t , 
qu ' une augmen ta t i on de 
p r i x pou r r a i t aider à ten i r 
enco re un p e u , lu i q u i ne 
peut s 'engager dans la cour 
se à la p r o d u c t i v i t é . 

A i n s i , la c omm i s s i o n 
p ropose - t - e l l e d ' é tendre la 
taxe d i te «de co - r e spon -
sabi l i té », aux autres p r o 
du c t i o n s , pou r faire payer 
au paysan la recherche des 
marchés pou r le p lus g r and 
p ro f i t des m o n o p o l e s ex
por ta teu rs . Y a - t - i l p l u s 
g r and c y n i s m e aujour

d ' hu i ? Fa i re financer au 
paysan la cause de sa p ro 
pre mo r t et cec i avec la 
bénéd i c t i on de la d i r e c t i on 
de la F N S E A . 

Ce t t e s i t ua t i on c o n 
tra int les synd ica ts à enga
ger des ac t i ons revend icat i 
ves. L a masse paysanne est 
c o m m e une ma rm i t e prête 
à exp l o se r . De tous les cô
tés. S on travai l l u i est volé 
et ç a dev ient très grave. 
Les l u t tes seront marquées 
encore une fo is pa r d e u x 
aspects con t r ad i c t o i r e s : 
d 'une part l ' express ion 
d 'une vo lon té d 'ar rêter u n 
te l p rocessus de paupér isa
t i on et d ' é l i m i n a t i o n , et 
d 'aut re part une vo l on t é 
des d i r e c t i on s synd ica les 
o f f i c i e l l es de ma in t en i r le 
couverc le de la m a r m i t e à 
u n n i veau te l que l 'exp lo
s ion soit avo r tée . 

Pou r not re p a r t , q u e l l e s 
ue soient les c o n d i t i o n s 
e cette l u t t e , nou s soute

nons la pet i te et m o y e n n e 
paysanner ie d an s ce c o m 
bat pou r les p r i x , par t ie 
c omposan t e du revenu. 
N o u s réa f f i rmons la néces
sité des l im i t a t i on s de re
venus aux paysans cap i t a 
listes et aisés et de ce fait 
c o n d a m n o n s le carac tère 
un i f o rme des augmenta 
t i ons . C o r r e s p o n d a n t 

la France... La jeunesse du 
Nord ne tolérera pas que la 
première centrale syndicale 
représentative de mi/lions de 
jeunes soit exclue de tout... 
Le centre départemental de 
la jeunesse CGT du Nord 
appelle les jeunes à revendi
quer une nouvelle émission, 
un nouveau débat qui tienne 
compte de la composante 
de poids qu'est la CGT... 
Elle n'acceptera jamais que 
la jeunesse soit livrée au pa
tronat et combattra la pré

carité de l'emploi quia pour 
but de remettre en cause les 
acquis de 36 et la loi des 
40 heures... C'est pourquoi 
le centre départemental de 
la jeunesse CGT appelle tous 
les jeunes à participer en 
masse à toutes les actions 
de la CGT... à rejoindre les 
commissions de jeunes là où 
elles existent, à en créer là 
où il y a des jeunes pour 
renforcer la CGT. Pour les 
luttes, pour les libertés, pour 
les succès.*. 

PAS 
LA RESIGNATION, 

LA LUTTE 
Entretien avec un responsable 

des métaux CGT de Lille 
• Quelles sont les consé

quences de la crise de l'auto
mobile sur la métallurgie ? 

I l faut savo i r que pou r u n 
e m p l o i d a p i _ J ' a u ( q n i o b i l e , 
c'est 34 emp l o i s q u i d i spa
raissent . 

D o n c , les conséquences , 
c 'est d ' a bo r d la suppress ion 
d ' e m p l o i : à Du j a rd i n -S c c l i n , 
61 l i c enc i emen t s e n j anv i e r 
81 ; à Wanson -Ma rque t t e , i l 
y a en eu 6 4 ; à la Massey-
Fe r gu son , i l y a des mena 
ces et i ls sont à 3 2 heures. 

Pu i s auss i , la répress ion 
synd i ca l e : R. R o b h e , dé lé
gué C G T , l i cenc ié de che z 
Peugeot à F i v e s ; De lva l l é 
à F i ves -Ca i l . 

Les pa t rons innovent 
d 'a i l l eu rs dans ce d o m a i n e , 
par e x emp l e , à la F r an co -
Be lge de Mc rv i l l e . le délégué 
se vo i t refuser le pa iement 
de ses heures légales de dé lé
ga t i on synd i ca l e . 

A p r o po s de ce t te ent re
pr ise, il y a d 'a i l l eu rs une 
anecdoc te . A u momen t o ù la 
F ranco -Be l ge de Ra i smes 
avait des p rob l èmes , ta 
F ranco -Be l ge de Merv i l l e 
avait fait pa ra î t r e , à g rand 
b r u i t , dans la presse, qu 'e l l e 
n 'avai t r i en à voir avec ce l l e 
de Ra i smes , et q ue sa p ro 
d u c t i o n à e l l e , d i f f é ren te , se 
por ta i t très b i en et même 
qu ' e l l e augmenta i t . A u j o u r 
d ' h u i , ses ouvr ie rs , sont 
descendus à 24 heures 
hebdomada i r e s ! 

E n ce q u i conce rne la 
répress ion , il y a auss i les 
i ncu lpa t i ons , c o m m e ce l l e 
de R a d i o - Q u i n q u i n où les 
responsables dépar temen
taux i nc r im inés on t été 
incu lpés . A l ' U S T M , les 
sanc t i ons , menaces et 
press ions de tou tes sortes 
p leuvent . 

• • E t la désynd ica l i sa -
t i o n , à q u o i est-eûe d u e ? 

Essen t i e l l ement , à m o n 
av is , e l le est due a u matra
quage i déo log ique des mé

dias et de la presse. 

• L e manque d'unité 
n'y est- i l pas aussi p o u r 
quelque chose? 

L ' un i t é , pou r m o i , el le ne 
peut passer que pa r la l u t t e , 
à la base, et n on p lus par les 
E ta t s -ma jo rs . 

Pou r nous , l ' heure ne doit 
pas être à la rés igna t i on , 
ma i s à la l u t t e dans les e n 
trepr ises, car la cr ise n'a r ien 
de fa ta l . C 'est une f a ç on , 
pou r la bourgeo i s ie , e n sys
t ème cap i ta l i s te , de résoudre 
ses c on t r ad i c t i o n s dans sa 
cou r se au p r o f i l m a x i m u m . 

L a bourgeo i s i e se po r t e 
b ien , e l le n 'a jamais été aussi 
dure . E n p lus des l i cenc ie
men t s , des at te intes aux l i 
bertés, la bourgeo is ie par 
l ' i n t e rméd ia i r e des mass-
méd ias , mais aussi des ma i 
sons de c réd i t - ca r q u i , au
j o u r d ' h u i , p a rm i nous , n'a 
pas u n créd i t su r le dos . seu l 
m o y e n d ' a che t e r - exerce 
u n vér i tab le chantage au 
chômage . Sa répress ion 
s 'exerce aussi sur les cons
c iences . 

Ma i s la «ma rm i t e hou i l -
l o nne» . - . et l ' eau va b i en 
f i n i r par débo rde r . . . 

• Pour l'avenir, qu'est-
ce vous prévoyez? 

E n p lus des suppress ions 
d ' e m p l o i , don t je parlais 
p r é cédemmen t , nous avons 
dans la méta l l u rg ie , u n pa
t ronat de c o m b a t q u i app l i 
que à la le t t re les d i rec t ives 
de l ' U N I M M . E n F l and r c s -
Doua i s i s , nou s avons réussi 
par la l u t t e à fa i re que les 
salaires augmen ten t . O r , l e 
pat ronat voudra i t les m i 
nore r de 2% par rappor t à 
l ' ind ice I N S E E ! C 'es t donc 
dans ce cadre- là que nous 
a von s appe l l e à une j ou rnée 
d ' a c t i on dans tous le Bass in , 
pou r le 27 mars : sur les sa
la i res, l ' emp lo i et la répres
s i on des l iber tés synd i ca les . 

P r o p o s r e c u e i l l i s p a r 
C o r r e s p o n d a n t e N o r d 



VIE OUVRISSE 

" RATP 
Pour aller plus loin... 

après la grève de Mars 
Quelques réflexions recueillies auprès de militants du PCML de la RATP 

intervention policière dans un dépôt. 

L e samedi 28 mars, le» militants du P C M L ayant partici
pé à la lutte qui . durant IS jours, a mobilisé les * routien • 
de la R A T P . se sont réunis pour faire le point de cette lutte. 

L'entreprise publique qu'est la R A T P est également tou
chée par une restructura lion, dont les travailleurs devraient 
évidemment faire les frais selon la loi du gouvernement Gis
card-Barre et du patronat. 

Cette restructuration qui prend l'allure d'un véritable dé
mantèlement et sur laquelle nous reviendrons plus longue
ment ultérieurement, a déjà de lourdes conséquences sur les 
conditions de travail du personnel et de transport des usagers. 
Divers accidents dana «le ferré» ou agressions dans «le rou
tier» les ont mises en lumière ces temps derniers. 

Les menaces qu'elles comportent, notamment sur l'em
ploi (qui à déjà connu d'importantes coupes sombres ces 
dernières années) pèsent sur toutes les catégories. 

Aux revendications, qui ne sont pas nouvelles ( tant U est 
vrai que cette restructuration a commencé depuis plusieurs 
années) et dont la plupart étaient déjà (sous des formes 

Actuellement, la C G T 
lance des grèves, des actions, 
seule, de façon délibérée. Il 
y a derrière sans aucun dou
te la politique du PC avec 
un raisonnement du genre: 
«II n'y a que la C G T q u i lut
te (avec le PCF) pour les in-
tëréts des travailleurs; toutes 
les autres forces combattent 
le PCF et prônent la résigna
tion, acceptent le consen
sus... » 

Ainsi, à la R A T P , à par
tir de Flandres, la C G T lan
ce seule une action, qui res
te d'ailleurs dans le cadre de 
son action sur les transports 
en Ile de France. 

Cest une volonté d'être 
seul sur le terrain (donc une 
attitude anti-unitaire) que 
traduisait bien à l'assemblée 
générale du 12, des déclara
tions du genre «la CGT eu 
assez grande pour lutter lou 
te seule ». et alors que dés le 
début des sections C F D T et 
même des gars de F O 
s'étaient mis dans l'action. 

Mais il y a aussi une vo
lonté anti-unitaire du côté 
de la C F D T , qui ne serait 
jamais partie si la base n'avait 
pas bougé; d'ailleurs, ceux 
qui avaient appelé, à l a C F D T 
à participer à l'action du 
lundi 9 mars se sont faits cri
tiquer, voire traiter de «col
labos»... 

D'autre part, le poids de 
F O est très important au 
«routier»; par exemple à 
Fontcnay, un camarade de 
ce dépôt indique que sur 380 
travailleurs. F O a 80 adhé
rents, la C G T 30, et la C F D T 
20. Certains de ses adhérents 
se sont mis dans la lutte et 
le permanent F O s'est d'ail
leurs dépensé dans les dépôts 
pour faire un travail de sape. 
En 1978, certains militants 
de F O étaient panni les plus 
acharnés. 

Donc la façon de traiter 
la question de F O est très 
importante. Or. toujours 
dans le cas de F o n t e n a y . U 
C G T discutait avec la C F D T , 
pas avec FO. . . De même, le 
tract «FO poume*. en ré
ponse à la position, large
ment répercutée, de la direc
tion de F O qui parlait d'opé
ration politique du PC à pro
pos de la lutte, était-il bien 
pendant"la lutte, I l meilleu
re chose? 

Donc, cette volonté de 
mettre en avant 1a C G T , mais 
seule, aussi bien que, dans la1 

éventuellement différentes) au centre de la lutte de 1978, la 
direction répond par ta répression. 

Elle l'a fait à Championne! (où l'emploi de 600 travail
leurs est menacé I en sanctionnant 5 militants C G T ( 1 ). D i e 
l'a fait encore Ion de cette dernière lutte, où emploi, condi
tions de travail, sécurité étaient étroitement mêlés et où les 
revendications . communes en fait à tous les travailleurs 
de la R A T P , pouvaient permettre d'espérer une action les 
unissant tous dam un but commun, et permettant de faire 
céder enfin la R A T P . 

Les premières mobihsations, dans le ferré lors des graves 
accidents qui y ont eu lieu, puis dans le routier, pouvaient 
le laisser penser. U n'en a rien été. 

N m camarades, à la lumière des faits, du déroulement 
même de la lutte, ont essayé d'y voir plus clair, et de contri
buer ainsi à résoudre les problèmes pour préparer tes luttes 
de demain. 

Ils ont centré leur discussion autour de quelques ques
tions. 

G . C 

C F D T , l'attitude de refus 
de lutter sous prétexte de ne 
pas collaborer à des préten
dues opérations spectacles 
de la C G T . s'opposent au 
mouvement même des mas
ses qui, eues, se mobilisent 
pour des revendications, sur 
des problèmes concrets, non 
pour appuyer tel ou tel syn
dicat . 

Ces attitudes n'étaient 
d'ailleurs par unanimes, nii 
dans le cas de la C G T ni dans 
celui de la C F D T . 

L A S I T U A T I O N 
S Y N D I C A L E 

Sur l'ensemble de la 
R A T P . 33% des travail 
leurs sont syndiquést tous 
syndicats confondus) 

Pour le réseau «rou
tier» (bus : machinâtes, 
ouvriers d'entretien et 
réparation...) C G T et F O 
sont de loin les plus in
fluents. 

Pour le «ferré» (mé
tro, R E R ) , c'est le syndi
cat autonome et la C G T . 

Pour ce qui concerne les 
syndicats, il faut noter un 
changement qui a pesé cer
tainement, essentiellement 
au réseau ferré: c'est celui 
du syndicat autonome qui, 
depuis son alliance avec la 
C S L lors des élections pru-
d*hommalcs /est en fait con
tre tous les mouvements 
( très corporatiste, catégoriel. 
ce syndicat s'engageait dans 
le passé dans les actions;les 
catégories qu'il représente 
étaient concernées). 

La mobilisation a été très 
forte dans le routier, attei
gnant 85% à son sommet. 

Toutefois les camarades pré
sents estiment que la C G T 
a eu tendance à gonfler les 
chiffres et les informations 
qu'ils ont pu avoir (en tant 
que syndicalistes) leur ont 
montré des différences signi
ficatives. Ainsi tel dépôt an
noncé par la C G T à 72% de 
grévistes l'était en fait à 
43%. 

D'autie part le fléchisse
ment du nombre réel de gré
vistes ne se traduit pas for
cément dans un premier 
temps par plus de bus en 
fonctionnement. 11 arrive 
que des travailleurs moins 
déterminés se fassent porter 
malades. 

Sans doute trop de tra
vailleurs du «routier» ont 
attendu un second souffle 
du mouvement par l'entrée 
dans la lutte du «ferré». 
Leur déception a été à la me
sure de leur espoir. Certes à 
la R A T P qui comporte plu
sieurs entreprises, l'exten
sion, jusqu'à i assembler tout 
le monde, est une perspecti
ve qu'il faut avoir. Mais il 
faut d'abord consolider le 
rapport de force à partir de 
celles qui sont en mouve
ment, porter leur unité au 
maximum et se dire qu'il 
faut d'abord compter sur 
soi même, pas sur ceux de 
l'entreprise à côté. 

Enfin, dans une boite 
comme la R A T P divisée 
en multiples syndicats, sec
tions syndicats, de plus 
rattachés aux diverses confé
dérations, le problème de la 
coordination est très impor
tant. U avait déjà lourdement 
pesé en 1978 ; il a encore pe
sé cette année. 

Une assemblée de repré
sentants des travailleurs en 
lutte dans les différents dé
pôts, secteurs,»? rait selon les 
camarades une solution satis
faisante. 

Reste qu'elle ne semble 
guère réalisable et qu'en tout 
état de cause, elle dépend 
du degré d'unité des syndi
cats qui ont d'ailleurs une 
responsabilité essentielle 
pour assumer cette coordi
nation dans n'importe quel
le condition. 

La division actuelle a 
bien sûr pesé lourd. «Pensez 
.faisait remarquer un camara-
àe,qu'il n'y a pas eu un seul 
tract commun CGT CFDT 
durant cette bagarre. » 

Ce mardi 31, pour le 
• routier», les syndicats, y 
compris F O rencontraient 
la direction (qui a d'ailleurs 
toujours refusé de rencon
trer la C G T et la C F D T seu
les: ni l'habileté manrzuvriè-
re, ni les appuis comme on 
l'a vu par exempte au niveau 
de l'information type Her
sant ou officielle, ne lui man
quent) 

Ce qui sortira de cette 
discussion sera uniquement 
déterminé par le poids qu'au
ront pu peser les travailleurs 
dans leur lutte et sera évi
demment important pour la 
«•rte du mouvement. 

( 1 ) Sur les S. un est resté 
à Cru m pion net et 4 ont été 
muté*, pour 9 mois, dam 4 
autres dépôts. C'est par 
rapport aux lanctiona initia
les un succès, sanctionné 
par un protocole entre U 
C G T et U direction qui n'a 
pas été rendu public. 

La grève au jour le jour 

Après les débrayage spontanés qui avaient Imnie = 
diatement répondu à des agressions (sur certaines li S 
gnes) la direction avait écrit aux syndicats pour lt* S 
prévenir que des débrayages rie ce type, ne respectant I 
pas le préavis, donneraient lieu à des sanctions. 

E n réponse, les syndicats C G T , C F D T , F O , Auto- g 
nome s'étalent engagés par lettre commune sur des j= 
actions aussi bien en eus d'agression que de sanctions. | 

Suite à des agressions, les mercredi 4 et jeudi 5 | 
mars des débrayages ont lieu aux dépôts rie Flandres E= 
et Malesherbes. à l'appel • 1 lu C C I ' seule. Deux bus = 
sont sortis le jeudi. Les travailleurs entrés dans les = 
bureaux de la direction s'entendent dire qu'.< il y au- = 
ra des sanctions ». 

La C G T appelle par tract le vendredi soir à la grève = 
le lundi 9 {pour le routier), à sortir les bus et à se 5 
rassembler à 9 h 30 devant le siège de ta R A T P . 

Cinq sections C F D T participent à cette action. 
L e mardi 10 après midi. C G T , C F D T et Autono I 

mes appellent à une grève du routier le lendemain E 
11 mars. D u côté F O , c'est le silence mais pas pour S 
longtemps : viendra bientôt la condamnation de la = 
«grève opération politique*. Dans le même temps, S 
un tract C F T C demandera la poursuite des machl I 
nistes ayant sorti des bus. la «pounuite des meneurs s, g 
alors que la C F T C ne représente rien. 

Le jeudi 12, en effet, environ 60 bus ont converge = 
sur l'esplanade du Trocadéro puis vers le ministère ries = 
Transports (un autre groupe bloque rians Paris n'a pu §j 
les rejoindre). 

Le soir lors de l'unique assemblée générale qui aura = 
lieu au cours decettelutte,à la Boursedu Travail. C G T , S 
et C F D T appellent à amplifier lo mnuvomeni le jenrie- = 
main ; les travailleurs rassemblés ont exprimé leur vo- = 
lonté que les choses soient ainsi faites en commun. = 
C G T , C F D T (le syndicat autonome n'est plus dans la I 
lutte), contre l'avis ainsi exprime par certains respun §j 
sables C G T («h CGT est assez grande pour lutter seu- I 
*>- . - . >. , i 

Le lendemain, vendredi 13, les quatre cortèges pré- = 
vus partent des quatre coins de la capitale aux environs = 
de 9 heures le matin, convergent vers 15 heures quai = 
des Grands-Augustins. Après quelques «bousculades», g 
les C R S pris en sandwich se retirent : le boulevard = 
St Michel, les ponts, tout est bloqué; 176 ou 176 hus =j 
sont là et environ 3000 personnes. 

La direction annonce qu'elle maintient les sanctions = 
déjà prononcées (des mises à pied de trois jours tou- aj 
chant des dizaines, voire des centaines de machinistes) I 
et qu'elle engage des poursuites pour «sortie de bus | 
Illégale u. 

Certains veulent occuper le siège ( les responsables = 
syndicaux C G T comme C F D T demandent plutôt rie = 
rester dans les bus). La détermination est grande; les = 
travailleurs présents sentent leur force à ce moment- S 
là (qui sera le point culminant de la lutte) et souhai- = 
tent l'utiliser à fond : beaucoup d t «lignes pilotes» g 
passent dans ce secteur, laclrculation est extrêmement 5 
perturbée, les forces de police n'ont pu les déloger... = 

L e PDG de la R A T P . Deschamps n'est p̂ s la = 
Des responsables syndicaux cherchent des interlocu- = 
leurs. Aucune négociation ne s'engage... 

La C G T propose de retourner dans les dépôts, = 
pour convaincre ceux qui ne sont pas là, rendre le = 
mouvement majoritaire, bloquer totalement le trafic = 
des bus. D'accord, disent certains, mais on peut 5 
faire cela (bloquer les dépôts) tout en restant en = 
place ici, ce qui pourrait même contribuer a entrai =J 
ner d'autres dans le mouvement, à sortir d'autres = 
bus... 

En fin de compte, la journée se termine par une g 
proposition de manifestation : «tous ensemble a = 
République!». 

Dès le lendemain (samedi 14), plusieurs dépôts I 
sont occupés : Créteil, Flandres, Thlais. Lilas, Fonte- | 
nay, Malakoff ...Occupation qui se prolonge sans pro S 
blême le dimanche. 

Le lundi 16, la police est présente le matin devant = 

Îlusieurs dépôts pour «assurer la liberté du travail», 
as ceux occupés depuis le samedi où elle viendra seu

lement l'après-midi pour faire ouvrir les portes (qui 
seront refermées ensuite). C G T st C F D T discutent 
de l'extension du mouvement au ferré, discussion qui 
débouche sur un appel à la grève, à partir du lende
main mardi pour la C F D T , le mercredi pour la C G T . 

Les interventions policières plus ou moins brutales, 
dans les dépôts ont été nombreuses, soudant et éten
dant le mouvement pour certains dépôts... 

Les mardi et mercredi, les appels sont peu suivis 
dans le métro. La manifestation du mercredi se tra
duit par une occupation massive du siège qui se termi
ne sans résultat. Le pourcentage de grévistes com
mence à baisser. 

Par exemple, dans un dépôt comme • Point du jour» 
il passe de 64% le mardi et le mercredi à 65% le jeudi 
et 30% le vendredi. 

Le jeudi 19, la C F D T organise une réunion rie 
coordination (l'absence de coordination est l'une des 
nisons,selon la C F D T , de l'échec de la grève de 78 et 
elle veut ainsi en tirer les leçons) : une quarantaine de 
militants y participent, représentant 12 dépôts (sur 
23). C F D T le plus souvent (sauf pour quatre d'entre 
eux). 

Le même jour la C G T organise uns • marche sur le 
ministère des Transports» qui est un échec (dans le 
cadre de sa semaine d'action Transport en Ue-de-Fran-
ce). 

Le vendredi 20, la C G T , Ion d'une assemblée de 
militants (secrétaires, secrétaires adjoints et trésoriers), 
décide la reprise pour le lundi, st uns nouvelle mobili
sation le 26 lors de la journée nationale C G T «servi-
ces publics ». 

L* mouvement était pratiquement terminé. 



A propos d'une polémique entre «L'Humanité» 
et «le Nouvel Observateur» 

LE PCF 
ET LA GUERRE 

D'ALGERIE 
Depuis des années, las dirigeants du Parti 

communiste français essaient d'accréditer 
tour version de l'Histoire de la guerre d'Al
gérie. Mais leurs efforts se heurtent pério
diquement à des réactions d'acteurs ou té
moins irrécusables d'événements dont la 
proximité ne permet pas encore de les dé
naturer. 

Nous avoir» déjà publié dans Le quoti
dien du peuple (PCML-PCR) la vive oppo
sition du quotidien algérien El Moudjahid 
des 23-24 décembre 1979 à des affirmations 
contraires à la vérité historique présentes 
dans l'ouvrage d'André Moine «Maguerre 
d'Algérie». 

Depuis des mois également, une polémi
que oppose sur le même sujet L'Humanité 
au Monde, et plus récemment au Nouvel 
Observateur. Le sujet du débat concerne 
la politique et l'attitude du Parti commu
niste français en face de la Révolution na
tionale algérienne. Des questions précises 
en font l'enjtu : la communiqué du Bureau 
politique du PCF du 8 novembre 1954, le 
vote des pouvoirs spéciaux à Guy Mollet 
en mars 1956, l'engagement des commu
nistes algériens et européens dam le com
bat algérien, etc. . 

Voici les références des articles publiés 
au cours des dernières semaines : 

- u n très long article d'Etienne Balibar 
(philosopha communiste et collaborateur 
d'Arthusser -* Lire le Capital a Tome II - , 
récemment exclu du PCF), dans Le Nouvel 
Observateur N» 852 des 7-15 mars 1981, 
sous le titre «PCF :deCharonneà Vitry*. 

- u n e riposte de L'Humanité, sous la 
plume d'Henri Alleg, dans l'édition du 18 
mars 1981 pages 1 et 5, sous le titre «Le 
Parti et la guerre d'Algérie». 

-simultanément, un témoignage de Béa 
irice Maillot (sœur de l'Aspirant Henri 
Maillot qui, communiste algérien, passe en 
1956 de l'armée française au maquis en em
menant un camion d'armes, puis fut tué au 

combat dans la région d'Oued Fodda), pu
blié par le Nouvel Observateur N° 853 des 
16-22 mars 1981, tous le titre * Communis
tes, oui... mais Algériens h. 

Henri Alleg est mis en avant par le PCF, 
qui ne dispose pas de témoin authentique 
ment Algérien. Alleg est un patronyme ara
be, certes. Mais ce n'est qu'un pseudonyme 
derrière lequel se trouve un journaliste 
dont l'origine n'est ni algérienne, ni euro
péenne d'Algérie (pied-noir), ni juive d'Al
gérie. En 1957, il a subi la torture après 
avoir été arrêté en sa qualité de communiste. 
Selon un brochure du PCF, «en novembre 
1956, pour échapper à la mesure d'interne
ment qui frappait la plupart des collabora 
teurs du journal (Alger-Républicain), Alleg 
avait été contraint de passer dans la clan 
destinité». Peu avant son arrestation, il 
avait eu une conversation avec George 
Catogni, un de ses camarades, qui atteste 
de la confusion dans laquelle se trouvaient 
les communistes devant les actions militaires 
violentes déclenchées par le FLN au cœur 
même d'Alger. Il semble difficile de crédi
ter Alleg d'une activité concrète effective 
en dehors de la nécessité pour lui de se 
soustraire aux recherches policières. Nous 
n'en condamnons pas moins les sévices qu'il 
s subis, ainsi que ceux subis par qui que ce 
soit. Le courage et l'endurance d'AIIeg 
comme ceux du malheureux Maurice Audin, 
font partie de l'Histoire même s'ils ne ré
sultaient pas de participations directes au 
vaste mouvement révolutionnaire du peu
ple algérien sous la direction de ses organi
sations nationales politique et militaire 
(FLN et ALN) . 

Mais ces qualités de résistance à la tor
ture, à l'honneur d'un journaliste qui après 
guerre passa d'Alger-Républicain (de nou
veau interdit) è L'Humanité, l'autorisent 
elles à proclamer des contre-vérités, c'est 
une autre affaire. Or, c'est là malheureuse
ment l'imposture que tentent les dirigeants 

H e n r i A l l e g a é t é a r r ô l ô e n tant 
q u e m e m b r e d u P C A p e n d a n t la b a 
ta i l l e d ' A l g e r nt l o n g u e m e n r t o r t u r é . 

du PCF en utilisant le possé et les noms 
d'Henri Alleg et de quelques autres militants 
communistes victimes de la répression, fort 
peu nombreux au demeurant. Il ne s'agit 
pas là évidemment des camarades qui se 
sont délibérément engagés dans la révolu
tion nationale algérienne et qui y ont com
battu non sur les objectifs des communistes, 
mais pour ceux du peuple algérien tout en
tier. 

En prenant pour basa l'article de L'Hu
manité du 18 mon 1981, nous voulons ap
porter nos témoignages et critiques, en 
tant qu'ancien membre du Parti communiste 
français ayant vécu cette époque comme 
militant. Nous ajouterons quelques critiques 
au sujet des articles du Nouvel Observateur. 
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Alleg commence par évoquer traction 
anticolonialiste du PCF durant (la) période 
(du) combat pour l'indépendance de l'Al
gérie». Il aborde là une question d'autant 
plus délicate que l'attitude tactique du PCF 
n'a pas été toujours la même du début des 
hostilités à leurs fins. Le PCF peut utiliser 
à son avantage toute une série d'ambiguités 
de sa politique entre 1954 et 1962. Une 
étude approfondie reste nécessaire. Il est 
certain qu'a prévalu longtemps dans ses 
rangs et publiquement le mot d'ordre «Paix 
en A/gériel». Les intéressés pourront à 
coup sur sortir de leurs archives différents 
textes destinés à justifier leur anticolonia 
lisme. Mais on sait qua la distance entre les 
paroles et les actes prend souvent les di
mensions d'un fossé infranchissable. Ce 
mot d'ordre principal du PCF était à usage 
strictement français at ne comportait aucu
ne conséquence de soutien concret aux pa
triotes algériens eux-mêmes. Nous parlons 
ici d'un soutien direct, qui aurait pu s'exer
cer de façon clandestine pour le moins. En 
réalité les campagnes du PCF visaient à 
préserver sa légalité avant toute chose, à le 
placer en position favorable sur le plan des 
élections succesives qui pouvaient interve
nir, à préserver ses possibilités d'alliance 
avec le Parti socialiste. C'était l'époque où 
Maurice Thorez lui-même qualifiait les me
sures militaires françaises en Algérie de 
«point spécial» dans un éditorial destiné 
à justifier le vote des députés communis 
tes en faveur des fameux I pouvoirs spé 
ctaux» demandés par le chef du gouverne
ment socialiste Guy Mollet. Vous pouvez 
lire sous sa pluma, dans L'Humanité du 27 
mars 1956, que ce vote « visait à préserver 
les possibilités d'un large développement 
du front unique avec les ouvriers socialis
tes...», et cette affirmation péremptoire : 
«Les députés communistes ont eu raison 
de ne pas compromettre cette perspective 
générale en se laissant aller à la rupture sur 
un point spécial.» (souligné par nous). Les 
luttes des patriotes algériens étaient de la 
sorte sacrifiées è l'unité socialistes-commu
nistes en France, dans un moment où le 
gouvernement socialiste renforçait la ré
pression si favorisait, s'il ne l'encourageait 
pas expressément, le recours à la torture 
en Algérie. Le gouverneur général de cette 
colonie n'était autre que la socialiste Robert 
Lecoite. 

Plus loin, Alleg s'en prend, sans les nom
mer d'ailleurs, aux socialistes qui «se sont 
faits une spécialité d'attaquer le Parti sur 
cette époque de son histoire pour mieux 
faire oublier leur propre passé qui les gêne, 
car... en ce temps-là, ils ne prouvèrent 
quent è eux ni la clairvoyance, ni le courage, 
ni l'attachement è la liberté des peuples 
dont Us se vantent aujourd'hui.» Bien sûr. 
Voilà des vérités que nous avons rappelées 
depuis longtemps, depuis même que nous 
nous sommes constitués en formation 
communiste fidèle aux principes marxistes 
léninistes, notamment aux enseignements 
da Lénine sur le droit des peuples è disposer 
d'eux mémos. Encore faudrait-il indiquer, 
pour l'honnêteté da l'Histoire, que certains 
socialistes n'ont pas suivi leurs dirigeants 

et se sont engagés dans le soutien aux pa
triotes algériens. Plusieurs d'entre eux en 
vinrent de la sorte A participer à la cons
titution du PSU. Mitterrand, quant à lui, 
n'était pas membre du Parti socialiste 
SFIO, ce qui ne l'empêchait pas d'adopter 
les positions coloniales et répressives que 
l'on sait. 

Mais alors, pourquoi le même Alleg 
s'efforçait-il de dédouaner ces hommes, 
à l'époque de 1s grande lune de miel de 
l'Union de la gauche? Dans L'Humanité 
du 3 mai 1977, il écrivait textuellement : 
«Il y a... de lourdes responsabilités cher 
certains de ceux qui sont aujourd'hui nos 
alliés...(voilà qui était exact - note de JJ) 
... Qu'aujourd'hui ces mêmes hommes, sans 
qu'ils aient fait leur autocritique, se battent 
du bon côté -qu'ifs tentent de donner de 
la Frence une image nouvelle à des peuples 
longtemps placés sous la coupe du colonia 
lisme et de gouverneurs socialistes SFIO 
-eh bien! j'estime que c'est un exemple 
des immenses progrès réalisés par certaines 
idées...» Alleg disait ainsi en 1977 le con
traire de ce qu'il proclame maintenant, 
quel crédit pouvons-nous lui accorder? 

Le journaliste de L'Humanité crédite en
suite le PCF d'avoir pris une * position clai
re» pendant la guerre d'Algérie. En nous 
appuyant sur quatre autres affirmations 

H e n r i M a i l l o t , a s p i r a n t d a n s l 'ar
m é e f r a n ç a i s e , est passé a u m a q u i s e n 
e m m e n a n t u n c a m i o n d ' a r m e s p o u r 
les p a t r i o t e s a lgér iens . B lessé a u c o m 
bat , i l a été a c h e v é sur p l a c e , a i n s i 
q u e s o n c a m a r a d e M a u r i c e L a b a n ( a n 
c i e n des B r i g a d e s i n t e r n a t i o n a l e s d ' E s 
p a g n e ) et d ' a u t r e s c o m b a t t a n t s a lgé
r iens. 

dues à sa pluma, nous allons démontrer que 
la réalité fut exactement à l'opposé. 

1°) Sur les tortures. Il va de soi que 
le PCF ne les a pas soutenues et que nom
bre de ses militants les ont condamnées 
pour ce qu'elles furent, des crimes colonia
listes, fascistes et racistes. Pourtant, et voi
là qui n'est pas très «clair», la diracbon du 
PCF, à une certaine époque, mit une sour
dine à la réprobation des tortures. Dans 
l'hebdomadaire fédéral du PCF dos Bou-
ches-du Rhône, ou j'avais présenté «La 
Question» le 9 mon 1958 sous le titre 
i Un livre qu'il faut lira», j'avais aussi 
publié le 15 novembre 1959 une présen
tation des a Cahiers verts des disparitions 

et des tortures en Algérie» édité par la 
revue i Les temps modernes» dirigée par 
Jean-Paul Sartre. Dès la session suivante 
du Comité fédéral è laquelle je participai, 
je fus appelé par François Billoux, mem
bre du Bureau politique. Il m'expliqua 
avec fermeté qu'en rédigeant cet article 
j'avais cédé au courant de la petite bour
geoisie et des intellectuels du genre de 
Sartre. Le Parti, me déclara-t-il, ne devait 
pas participer a la campagne humaniste 
qui mettait en avant les tortures, il devait 
frapper avant tout la cible principale, la 
guerre imposée par le gouvernement au 
peuple français. Le Parti luttait d'abord 
pour b paix en Algérie... J'aimais beaucoup 
Billoux pour son intelligence et son passé 
de dirigeant communiste inflexible et cou
rageux. Cependant il ne parvint pas à me 
convaincre de l'opportunité de faire une 
distinction et d'introduire un ordre de 
priorité entre la guerre et les tortures. Ces 
dernières à mes yeux étaient l'une des plus 
horribles manifestations concrètes de la 
guerre. 

2») Sur «La Question» d'Henri Alleg. 
C'est par la suite que je me mis à diffuser 
très largement «La Question» et nia 
Gangrène» éditées par les Editions de 
Minuit. Je prends acte des explications 
actuelles d'AMag justifiant le fait que ce 
ne soit pas le PCF qui art édité son récit. 
Elles me paraissent confirmer une position 
opportuniste, mais je les accepte comme 
élément de l'analyse historique. Ce que 
ne révèle pas Alleg. l'ignorant peut-être 
de bonne foi (il était alors en prison), c'est 
que le Parti n'assura nullement l'organisa
tion de la diffusion (qui aut pu devenir 
«militante») de son ouvrage édité par 
autrui pour son compte si j'ai bien com
pris! La quantité da «La Question» alors 
mise en vente dans les librairies du Parti 
resta tellement insuffisante qu'il fallut 
s'approvisionner ailleurs, avec discrétion. 
Ainsi, à Marseille, je dûs prendre une 
initiative individuelle «hors Parti» : établir 
des relations avec le gérant da la a Librairie 
des cent mille bouquins» (boulevard Du-
gommier) et le charger de me procurer 
une certaine quantité de ces ouvrages. Je 
parvins de la sorte à en diffuser plus de 
150 exemplaires, y compris auprès de nom
breux camarades. Sans cette action aucun 
des 15 camarades de ma cellule d'entreprise 
n'aurait eu en mains la précieuse dénoncia
tion d'Henri Alleg. 

3°) Le quotidien du PCF fournit une 
version unilatérale de l'Histoire en recourant 
à de subtiles ressources du langage. Alleg 
crédite le direction du Parti des évasions 
réussies par lui même et par plusieurs «pa
triotes algériens, communistes et FLN». 
Remarquez bien : il ne dit pas «communis
tes ou FLN». Car, en effet, la PCF a orga
nisé des évasions. Et il a bien fart, naturel
lement. Mais il faut savoir que les seuls 
bénéficiaires furent tous des membres du 
Parti, ou très proches sympathisants, qui 
appartenaient aussi au F L N après 1956. Le 
PCF n'a pas aidé à s'évader des patriotes 
algériens non communistes au proches 
sympathisants. C'est ici toujours la question 

du soutien direct aux Algériens an tant que 
tels, qui demeure posée et qui provoque 
une réponse négative. 

40) Dans son plaidoyer pro PCF, Alleg 
va jusqu'à évoquer «les milliers de com
munistes, morts ou vivants, qui durant 
des décennies se sont battus -parfois le 
dos au mur- contre le colonialisme pour 
défendre le droit des peuples coloniaux à 
l'indépendance. » 

C'est là encore une interprétation toute 
subjective et unilatérale il H l'Histoire. Que 
les communistes en Algérie aient dû long
temps faire preuve de courage, face à une 
population européenne qui bénéficiait lar
gement de tous les avantages de la coloni
sation, n'est aucunement contestable. Ils 
ont aussi connu les cernas d'internement 
en 193940. puis de 1956 à 1962. Mais que 
le ligne du PCF de 1920 à 1936, purs du 
PCA de 1936 à 1962 ait été marquée prin
cipalement par la lutte pour l'indépendance 
du peuple algérien, c'est faux, c'est rigou
reusement faux. D'ailleurs les dirigeants des 
partis communistes dans les colonies ont 
révélé ce qu'il en fut exactement. Je ne par
lerai pas de ce dirigeant exclu en décembre 
1947 sur ordre du PCF et qui en a large
ment traité dans son ouvrage «Le meilleur 
combat». Amar Ouzegane vient de mourir. 

Sam aller certes jusqu'au fond de l'auto
critique nécessaire, Bachir Hadj Ali par 
exemple, ancien secrétaire du PCA, a dévoi
lé les déviations sn cause. Dans un discours 
prononcé en septembre 1964 à Berlin, il a 
critiqué les «faiblesses» des communistes 
en mentionnant : 1) la sous-estimation du 
mouvement national des colonies au sein 
de la classe ouvrière des pays capitalistes. 
Mats qui donc, sinon les partis communistes 
de ces pays avaient pour tâche léniniste 
d'éduquer leurs classes ouvrières respecti
ves? 2) le sous-estimation du mouvement 
national dans les partis marxistes des pays 
coloniaux. Le leader algérien a admis cette 
déviation pour le cas de l'Algérie jusqu'en 
1946 (ce qui reste limité et insuffisant). 

O p p o s é a u x d i rec t ives d u P C A . 
F e r n a n d Y v e t o n s'est e n g a g é d a n s la 
r é v o l u t i o n n a t i o n a l e a l g é r i e n n e . A r r ê 
té p e n d a n t la b a t a i l l e d ' A l g e r , c o n 
d a m n é à m o r t , il a é t é g u i l l o t i n é à la 
p r i s o n de B a r b e r o u s s e a v e c d e u x a u 
tres p a t r i o t e s a lgér iens ( à l ' é p o q u e 
M i t t e r r a n d éta i t m i n i s t r e d e la J u s t i 
c e ) . 

Mais qu'Henri Alleg relise donc cependant 
ce pansage de Bachir : 

« La sous-estimation de la puissance du 
sentiment national était liée à la sous-esti
mation des possibilités révolutionnaires de 
la bourgeoisie à telle ou telle étape de la 
lutte, à la sous estimation, surtout, du rôle 
de la paysannerie pauvre, armée fondamen
tale de la révolution dans des pays colo
niaux, à la surestimation, par exemple, en 
Algérie, colonie de peuplement, du rôle 
révolutionnaire des travailleurs d'origine 
européenne sur lesquels s'exerçait l'influen
ce colonialiste. En outre, jusqu'en 1946, la 
force du mouvement national algérien était 
sous estimée, ce qui aboutissait è faire dé
pendre le libération de l'Algérie de la libé
ration de la France et amenait à reléguer 
parfois au second plan le mot d'ordre d'in
dépendance, alors qu'il aurait fallu le main
tenir y compris pendant la guerre- contra 
l'Allemagne hitlérienne, en le liant à l'ob

jectif principal de /"heure : la lutte générale 
des peuples contre l'hitlérisme. En outre, 
pendant longtemps le problème da la na
tion était posé sur des basas fausses... » 

Le même dirigeant critiquait aussi le fait 
«qu'il est arrivé è certains partis commu
nistes, surtout è leurs débuts ( et par la sui
te aussi, ajouterions-nous - note de JJ), de 
garder souvent les yeux tournés vers l'Eu
rope et les partis communistes européens 
et d'oublier que, poursuivant un même ob
jectif, le socialisme, les partis marxistes-
léninistes pouvaient avoir des points de vue 
différents dans l'application de tel ou tel 
mot d'ordre, de telle ou telle orientation, 
en fonction de leurs réalités nationales res 
pectives. » 

Le PCF et il tenu compte des leçons 
cuisantes que lui ont infligées l'Histoire et 
les lutte héroïques des peuples colonisés? 
Nullement. Il continue à adopter une idéo
logie et une politique similaires vis-à-vis des 
peuples encore colonisés par la France. Mais 
certains partis communistes des prétendus 
«départements et territoires français d'ou
tre-mer» ne se laissent plus manipuler 
comme naguère l'accepta le PCA. Demandez 
un peu à Marchais pourquoi il ne se rend 
pas en Guadeloupe ou en Martinique!... 

L'article paru par ailleurs sous la signa 
ture d'Etienne Balibar dans Le Nouvel 
Observateur est intéressant, certes, mais 
comporte quelques affirmations discuta
bles. 

Quand ce militant proclame que la ma
nifestation au cours da laquelle furent tués 
huit camarades français posa «de tout son 
poids» pour décider de Gaulle à reconnaître 
au F L N algérien sa vocation à gouverner le 
peys, il se fait beaucoup d'illusions et muti
le, avec une évidente sincérité, la réalité de 
l'Histoire. Ce qu'il indique ensuite au sujet 
des massacres parisiens de travailleurs algé
riens le 17 octobre 1961 est per contre 
fort juste. Le «poids» décisif et massif qui 
imposa au gouvernement français d'entrer 
dans ta voie des négociations fut avant tout 
celui du peuple algérien, de ses luttes, de 
ses combats, de sa guerre de libération. Le 
«poids» des actions du peuple français, 
seulement réveillé dans sa masse par les 
crimes de l'ÛAS sur le territoire même de 
la France, peut être comparé au poids d'une 
alouette à côté des sacrifices du peuple 
algérien qui ont le poids d'un éléphant 
(pour reprendra une image du quotidien 
El Moudjahid). 

Enfin quand Balibar parle de «bavures» 
à propos de Vitry et Corneilles, il crée en
core des illusions. Ce ne sont pas des «ba
vures». C'est tout simplement le fond de 
leur idéologie que montrent les dirigeants 
du PCF. C'est le même fond idéologique 
qu'à l'époque où, avant 1939, ils n'ont rien 
compris au caractère national de L'Etoile 
Nord-Africaine, ou bien lors des premières 
années de la guerre d'Algérie quand ils 
proclamaient que les actions armées en 
cours pouvaient être «des provocations». 

En vérité, de même qu'à la fin du XIXe 
siècle s'annonçaient de façon ancora tris 
minoritaire, les positions justes de Lénine eu 
sein de la Deuxième Internationale, posi
tions qui allaient provoquer le grand cliva 
ge de 1919, aujourd'hui et depuis trente 
ans les partis communistes connaissent des 
divisions internes ou des divisions interna
tionales qui correspondent au respect ou au 
mépris du grand principe d'égalité entre 
partis et entre communistes de pays diffé
rents. Ce clivage passe d'abord par le re
connaissance de le nécessité pour tous de 
se conformer au principe léniniste exprimé 
dans fa huitième des vingt et une conditions 
d'adhésion à l'Internationale communiste 
( dans les années 20) qui codifiait le soutien 
aux peuples des colonies par les prolétariats 
des pays capitalistes. 

Il n'est pas douteux que ce clivage verra 
triompher le point de vue de ceux qui sont 
encore minoritaires actuellement en France. 
Le plus tôt sera le mieux. Tous les événe
ments des dernières décennies ont donné 
amplement raison à leurs convictions. 

Jacques JURQUET 



Les camarades 
Armand Perret-Liaudet 

et Georges Héron nous ont quittés UN J U G E P A R L E DE LA J U S T I C E 
L'INDEPENDANCE 

DE LA MAGISTRATURE 
REVUE PAR P E Y R E F I T T 

Nous publions ici la suite d'un article faisant le point sur le sort réservé par 
Peyrefitte au système judiciaire en général et à la magistrature en particulier 

Il résulte d'un colloque 
international organisé par le 
Syndicat de la Magistrature 
en 1978 ( i l y aura un «bis» 
en 81 ou 82) que l'indépen
dance de la magistrature 
française est la moins assu
rée qu'il soit en Europe, tant 
dans le déroulement de la 
carrière qu'en matière disci
plinaire. 

C A R R I E R E , H I E R A R C H I E 
DISCIPLINE 

L'avancement, dont le 
déroulement serein nécessi
terait qu'il se fit à l'ancien
neté ou encore par un cumul 
de points (8) , est ync longue 
suite de grenouillages, de 
démarches auprès de la hié
rarchie, de calculs quoti
diens pour avoir une nota
tion bonne sur des critères 
aberrants ( 9 ) . Et puis, lors-
qu'enfin on est jugé intéres
sant, on voit son dossier per
sonnel extrait de la masse 
de tous ceux qui. suscepti
bles d'avancement, seront 
néanmoins laissés de côté 
au mépris de l'équité mi
nimum, et présenté par le 
représentant du ministre à 
une commission composée 
de dix hauts magistrats, in
susceptibles de trahison à 
la cause du pouvoir et choi
sis par le ministre, trois 
hauts magistrats élus, ceux-
là par les autres hauts ma
gistrats... et ...six magistrats 
très ordinaires élus par leurs 

Îairs. Incroyable mais vrai... 
nutile de dire que cette 

commission avalise les pré
sentations sélectionnées par 
le ministre et ne s'étonne 
pas qu'il n'y ait qu'un can
didat officiel par poste à 
pourvoir ! 

Inutile de dire le sort ré
servé aux syndiqués : avan
cer dans les délais normaux 
ou juger en indépendance, U 
faut choisir. O u avoir beau
coup de chance... 

A u passage, on a parlé de 
hiérarchie. Elle existe, son 
rôle officiel est de donner 
des ordres aux procureurs 
et substituts (10) évidem
ment pas aux juges... mais 
dont le rôle officieux est de 
surveiller leur secteur, de 
noter, de donner « des bons 
conseils» à tous, à défauts 
d'ordres. Cette hiérarchie, 
clef de voûte de la lutte 
antisyndicale, ce sont les 
juges et procureurs des 
cours d'appel (34 en France 
pour environ 175 tribunaux 
de base). Mais il parait que 
son existence est compatible 
avec l'idée d'indépendance 
et ne pervertit nullement les 
voies de recours ouvertes 
contre les jugements. 

L'indépendance pour les 
juges, cela implique aussi la 
maîtrise de leurs impératifs 
de gestion, par le biais des
quels il serait très'factle d'in
fluencer leurs décisions et 
de gêner leurs Initiatives. 
C'est pourquoi, en principe, 
le ministère'est pris en char
ge par des magistrats. Princi

pe peu à peu abandonné 
d'ailleurs. C'est pourquoi 
également, les tribunaux 
sont gérés par les magistrats 
réunis en assemblée générale 
pour les décisions Tes plus 
graves. Principe, quant à lui, 
totalement bafoué : Peyre
fltte s'emploie à faire voter 
ces temps-ci la remise de ces 
prérogatives aux présidents 
des tribunaux; c'est toujours 
plus sûr... 

Enfin et surtout, l'indé
pendance nécessite une juri
diction disciplinaire au-des
sus de tout soupçon et peu 
saisie. Et là , Peyrefltte a 
battu tous les records car, 
voulant écarter les syndiqués 
des postes où ils avaient pu 
faire un certain travail, il 
n'avait pas d'autre solution 
que de les traîner devant 
cette juridiction. 

O u bien, en ce qui concer
ne les substituts, procureurs 
et magistrats du ministère, 
demander simplement l'avis 
d'une commission de disci
pline. Pourquoi l'avis? Par
ce qu'en ce qui concerne 
cette catégorie de magistrats, 
le ministre ne se heurte pas 
à l'inamovibilité et peut les 
bouger comme ses pions 
( c f note 10). Il aurait peu 
à craindre d'ailleurs de laisser 
cette commission trancher 
souverainement car elle est 
composée de magistrats 
choisis par lui sut une liste 
plus large élue au suffrage 
indirect ! 

Exemples : Louis Joinet 
est renvoyé du ministère 
parce que sa notoriété au 
sein de la commission «In
formatique et libertés», sa 
tâche principale, agaçait 
Peyrefltte. Jean-Pierre Mi
chel subit la même sanction 
pour avoir admis être coupa
ble de participer à une émis
sion de radio-libre. 

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

I N S T R U M E N T 
G I S C A R D I E N 

O u bien, en ce qui con
cerne les juges, saisir le Con
seil supérieur de la Magistra
ture qui, lui, ne donne pas 
un simple avis mais tranche 
le cas souverainement. En 
effet, ici, pas de mutations 
d'autorité possibles pour le 
ministre en raison du prin
cipe d'inamovibilité. Mais 
rassurons-nous, le C S M est 
bien tenu en main. Tous ses 
membres sont désignés par 
Giscard, non sur une liste 
élue cette fois, mais pour 
sept d'entre eux sur une 
liste établie par la Cour de 
cassation et le Conseil d'Etat 
(Sérieux garanti; pourquoi 
pas par tirage au sort parmi 
tes sénateurs de la majori
té?...). Pour les deux der
niers, choix totalement dis
crétionnaire de Giscard : en 
l'occurence, Soyer, pigiste 
au Figaro, et Lambert-Fai-
vre, recteur donc fonction
naire super-soumis au gou
vernement. Face à un tel 

choix de ses juges, le magis
trat poursuivi n'aurait plus 
comme planche de salut 
qu'une définition précise et 
limitée des griefs qu'on 
peut lui opposer. Ce n'est 
vraiment pas le cas, le tex
te énonçant très vaguement : 
manquement aux devoirs 
de l'état de magistrat (no
tamment interdiction de la 
délibération politique, de 
l'hostilité au principe ou à 
la forme du gouvernement, 
de la grève totale), à l'hon
neur, à la délicatesse ou à 
la dignité ! Tout et n'impor
te quo i ! Et pourtant ce ca
dre si vaste n'a pas suffi à 
la hiérarchie ni au ministère 
depuis un certain temps. 
Trois juges ont notamment 
subi la manœuvre. 

Claude Joly, juge d'ins
tance à Douai voici quel
ques années, s'était vu re
procher les motivations de 
ses jugements et les déci
sions qu'elle prenait. Il faut 
dire qu'elles ne favorisaient 

Itas les droits du patronat 
ocal... 

Philippe Uorca , juge des 
enfants à Verdun, avait, pa
raît-il, un comportement 
exagérément excentrique. Il 
faut avouer que ses cheveux 
descendaient en-dessous de 
ses oreilles et qu'il tâchait 
de détruire l'œuvre de son 
prédécesseur, apparemment 
assez désastreuse pour le 
secteur. Inconvénient : le 
prédécesseur était devenu 
président. Mutation d'office 
a Lyon , avec obligation 
d'être dans une formation 
à trois juges. 

Jacques Bidalou. juge 
d'instance à Hayange, avait 
violé * la séparation des pou
voirs* et * manifesté de l'in
solence*. C'est vrai, il avait 
tranché contre la Sonacotra 
et sa politique anti-immigrés 
inspirée parle gouvernement. 
Et puis, il avait envoyé pro
mener les donneurs de bons 
conseils. Révocation. Ni 
plus ni moins. 

O n se trouve à l'extrême 
limite. Maintenant, Peyre
fltte se permet tout, par 
Conseil supérieur de la ma
gistrature interposé, U va 

jusqu'à la révocation d'un 
juge qui lui déplaisait et il 
trahit allègrement, par 
C S M interposé là encore, le 
système mis en place par de 
Gaulle et Debré en 1958, 
qui était en l'état déjà assez 
dangereux. 

D'ailleurs Peyrefltte est 
très clair, du moins en privé 
(car à la télévision, la thèse 
officielle reste celle de l'in
dépendance garantie...) 
dans le secret de son cabinet 
et à condition que rien n'en 
rejaillisse. le juge est à l'abri. 
Mais pour rien d'autre. Son 
dernier best-seller ( I I ) est 
assez éloquent aussi mais il 
serait trop long d'en parler 
ici. 

Au total, la répression 
prend différents aspects, du 
salarié au fonctionnaire, du 
fonctionnaire au magistrat. 
Mais son principe est im
muable, seul son degré va
rie, il faut savoir la condam
ner dans son entier, et sans 
nuances, même si les consé
quences individuelles sont 
plus ou moins douloureuses. 
Actuellement le Syndicat de 
la Magistrature a du mal à 
réunir autour de lui les soli
darités nécessaires à cause 
de cela : les problèmes du 
judiciaire sont peu parlants. 
De plus, quand ces problè
mes sont ceux de la répres
sion antisyndicale, le S M a 
un travail énorme, usant il 
est vrai, mais plein d'ensei
gnements. C'est le cas depuis 
plusieurs années ( 1 2 ) . Or , 
ces solidarités, souvent dé
faillantes, sont la raison 
d'être du Syndicat de la Ma
gistrature : faire le lien, dans 
nos jugements (voir ce qui a 
été dit plus haut) et dans les 
luttes, entre le corps social 
et sa justice. Q u a n t à l ' U S M 
(Union syndicale des magis
t r a t s ) . . ^ ) . 

En définitive, voilà pour
quoi on risque peu de parler 
de la magistrature et des tri
bunaux au cours de la cam
pagne présidentielle, à sup
poser d'ailleurs qu'un des 
candidats ait la volonté d'ar
rêter l'orientation actuelle. 

U n J u g e s y n d i q u é 

(8) Ainsi dira l'enseigne
ment. 

(9) Exemples de critères des 
notations :« force de caractère », 
«retirions publiques», «dévoue
ment au service», «bon sens», 
«pondération», «relation* pro-
feaakMUMlles»... 

Le dossier personnel, qui 
constitue à lui seul on petit sein -
date car il amuse une quantité 
de renseignements inimaginable, 
est d'une consultation dirTicie 
(et refusée 11 y a encore peu) qui 
permet aux notatenrs de s'en 
donner à ctrur-joie... 

(10) Les substitut» sont les 
adjoints du procureur, avec qui 
ils sont chargés de représenter 
l'ordre établi. Pudiquement, on 
dit qu'ils agissent su nom de la 
société. Da sont soumis au minis
tre et ont donc un statut asaez 
comparable i celui des fonction
naire» d'autorité, qui peuvent 
notamment recevoir des ordres. 

les juges et présidents, au con
traire, n'ont officiellement au
cun chef et d'ordres à recevoir 
de personne. 

(11) «Les chevaux du Lac 
Ladoga», 1981. 

(12) Travail peu spectaculai
re et rarement gagnant. Le piège 
est alors de proclamer la mort 
du Syndicat de la Magistrature, 
ce qui selon les cas excite les 
journalisl» ou les réjouit. A 
quoi s'ajoute la pause marquée 
par nécessité dans les analyses 
de fond du droit lai-même et 
dans le développement des idées 
nées de 68, dont on aime aussi 
chez certains proclamer la (in... 

(13) L'occasion d'exprimer 
ces solidarités se présentera d'ici 
peu avec tes diverses réunions 

CiWioufs que compte organiser 
SM dans les différentes gran

des vaDea de France d'ici mal 
81. 

A R M A N D : la confiance dans l'avenir, 
la confiance dans les travailleurs. 

N o t r e camarade A r m a n d Pe r r e t - L i a ude t nou s a 
qu i t tés , empo r t é pa r uno dou lou reuse ma l ad i e . Il a 
l u t té pendant des mo i s con t r e son ma l avec une 
énergie fa rouche. Il a d o n n é une grande l e çon d e 
courage à ses p roches , ses amis , ses camarades . 

A r m a n d nous qu i t t e dans sa qua r an t e - qua t r i ème 
année d ' u ne v i e in tensément r emp l i e par s o n engage
ment p o l i t i q u e . U n c o m b a t p o l i t i q u e qu ' i l a c o m m e n 
cé dès sa jeunesse, q u i l'a c ondu i t n o t a m m e n t à la 
d i r e c t i on fédéra le du R h ô n e d u P S U dans les années 
6 0 , pu i s a u C o m i t é cent ra l d u P C M L . 

M i l i t a n t c o m m u n i s t e ép rouvé . A r m a n d étai t d ' u n e 
intégr i té et d ' u ne honnê t e t é sans rep roche . T o u s c e u x 
q u i l 'ont c o n n u , q u i on t m i l i t é à ses cô té s e n garde
ront u n souven i r cha l eu reux e t encou ragean t . 

A u j o u r d ' h u i , le m o u v e m e n t ouv r i e r c o n n a î t q u e l 
ques d i f f i cu l t é s , avec e n conséquence des répercus
s ions dans no t re Pa r t i . Ma i s devant les d i f f i c u l t é s , 
n o t r e camarade a fa i t preuve d ' u ne con f i an ce dans 
l 'avenir , dans les t rava i l l eurs , il a fa i t preuve d ' u n e 
d é t e rm i na t i o n vé r i t ab lement r évo lu t i onna i r e . 

J u squ ' à s o n dern ie r sou f f l e , malgré sa d o u l o u r e u s e 
ma lad ie , il a pa r t i c i pé sans re lâche au déve l oppemen t 
de no t re Pa r t i . à no t r e bata i l l e pou r le soc ia l i sme. 

A sa f emme et à ses d e u x en fan t s nou s e x p r i m o n s 
nos p lus s incères condo l éances . Qu ' i l s sachent que 
pou r nous , m i l i t a n t s d u P C M L , A r m a n d restera v i vant 
dans no t re cœur et dans no t re c o m b a t . 

Le Comité de parti de Lyon du P C M L 

G E O R G E S : la lutte contre ceux qui décident 
U souffrance des autres. 

L e 27 mars . Georges, « J o j o » , H é r o n , no t r e c ama
rade est décédé dans sa quaran te - s i x i ème année , à la 
su i te d ' u ne l ongue ma l ad i e qu ' i l a c o m b a t t u avec sa 
fo r ce hab i tue l l e , met tant f i n , b i en avant t e rme .à u n e 
v i e de comba t , une v i e avec les opp r imés . 

D i r i geant synd i ca l i s te c o n n u et e s t imé d e t ou t e la 
rég ion e t b i e n au - de l à , J o j o é ta i t memb re d u bu r eau 
de l ' U l S - C F D T de M o r t a g n e e t du Conse i l rég ional d e 
l ' U R - C F D T de Basse -Normand ie . A u cou r s d e sa v i e 
no t re c ama rade fit très tôt conna i ssance avec les d i f f i 
cu l tés q u e les pauvres et les déshér i tés r encon t r en t 
pou r v iv re . Très jeune, n o t r e c ama rade est envoyé e n 
A lgé r i e , envoyé par des h o m m e s - l a bourgeo i s i e— 
q u i déc ident de le fa i re c o m b a t t r e , l u i et ses d e u x frè
res, a u Ma r o c , et c o m b i e n d 'aut res , c o n t r e ceux q u i 
veu len t l ibérer leur f oye r , leur pays . A p r è s une pé r i o 
d e à l 'Egl ise ca tho l i que , o ù il est p rê t re , pé r i ode où i l 
est a u x cô té s des jeunes ouvr ie rs , des jeunes d u m i l i e u 
ru ra l , des jeunes d émun i s , i l q u i t t e l 'Eg l ise sans b ru i t s , 
mais avec fo rce , sachant ce qu ' i l devait faire. 

Ensu i t e , c 'est dans la l u t t e avec les ouvr ie r s d ' u ne 
us ine de la rég ion , l 'us ine P i r o n de B ré tonce l l e s , q u i 
va fe rmer ses por tes et d o n t les ouvr ie r s s ' opposen t 
a u x l i c enc i ements , q u e J o j o r e conna î t s o n c o m b a t 
et s ' y assoc ie ; le comba t des ouvr ie r s qu ' i l s so ien t 
f rança is o u immig rés , la lu t te des exp lo i t é s , la l u t t e 
c o n t r e c e u x q u i déc i den t la sou f f r ance des aut res , 
con t r e c e u x q u i n 'hés i tent pas à nous laisser sans t ra 
va i l , c o n t r e c e u x q u i ne recu lent devant r i en pou r 
pou r su i v re l ' a c cumu l a t i on de r ichesses : les e xp l o i t eu r s . 
E t ceux-c i reconnaissent no t r e camarade dans le r ô l e 
qu ' i l joue e n le poursu ivant j u squ ' à la f i n de ses j ou r s 
de leur ha ine déc l a s se . 

Devant la d é t e rm i na t i o n des ouvr ie r s de la rég ion 
et de no t re camarade , « u n se igneur de d ro i t d i v i n » , 
G a s t o n D r eu x du t accepter que les ouvr ie r s de s o n 
us i ne s 'organisent, p rennen t e n mains la défense d e 
leurs in térêts et m o n t e n t un synd i ca t . E t c o m b i e n 
d 'aut res luttes, d 'au t res c omba t s menés avec tous 
ces t rava i l leurs , t ravai l leuses q u i se sont r e connus 
dans s o n a c t i o n , par -de là les d i f fé rentes organ isa t ions 
synd ica les , t rava i l lant sans cesse et j u squ ' à la f i n d e 
ses jours à l ' un i té de la classe ouvr i è re . E l aussi avec 
tous les opp r imés , c e u x que pe r sonne ne veut conna î 
tre, c e u x qu i n 'ont m ê m e pas de log is , c e u x q u i t ra 
va i l l en t dans les pires c ond i t i on s , isolés. C o m b i e n ? 
N o u s s ommes incapab les d e le d i re . 

C i t o n s la lu t te des ouvr ie r s de l 'us ine d e d i sques 
de T o u r o u v r e ( A e r a c e m l . la S o p a r c o , le C E S de Mo r -
lagne, la l u t t e con t r e l ' expu l s i on d e pe t i t s paysans , 
l e s G r i c o u r t s . e l c . . . 

E l auss i , la l u t t e pou r l ' i ndépendance et la l i ber té 
du T iers M o n d e , la d énon c i a t i o n à s o n retour de 
Tchécos l o vaqu i e en 1968 d e l ' impér i a l i sme sov ié t i que . 

E l c e camarade avec ce passé s i r i che dé j à , d é c i d e 
de re jo ind re no s rangs, pas sur des bonnes paro les , 
ma i s sur des fa i ts : c'est a u retour d u mee l i ng q u e no
tre par t i organ ise à D u n k e r q u e , q u e J o j o se reconna î t 
dans no t re par t i et y en t re . 

Ce t t e v i e et ce courage sont des exemp le s p o u r 
nou s tous dans lesquels nou s avons enco re b eau coup 
à app rend re . 

A sa mère , à ses frères, à t ou t e sa fami l l e , à sa 
f emme , no t r e camarade Co l e t t e , à son fi ls J u l i e n , 
nou s présentons no s p lus s incères condo léances et 
leur d i sons que la pe i ne qu ' i l s ép rouven t est auss i 
la no t r e , que nous la par tageons. 

Le Comité da parti de Basse -Normandie du P C M L 
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Jeudi 9 avril - A2 - 20H35 «la retraite de Jean» 

QUAND LA TELE FILME 
UN OUVRIER RETRAITÉ 
DANS SON PROPRE ROLE 
nterview d'Yves Laumet réalisateur de télévision 

C e n'es* pas un f l i c , ce n'est pas un t r uand . D va pour 
tant passer à la télé. V o u s le ver rez , j eud i p r o c h a i n . I l s'ap
pel le Jean Be l ay . c'est un ouvr ie r en retra i te. O u p l u t ô t , i l 
s 'appeUait i e a n , parce qu ' i l est mo r t , mo in s de 3 ans après 
le débu t de sa ret ra i te . Dans un Fi l in p le in d ' h u m o u r et de 
tendresse, mais sans comp la i s ance , cent ré su r une j ou rnée 
de ce retra i té , Yves L aume t révèle la riche personna l i t é de 
Jean et la c o n d i t i o n des ouvr iers au j ou rd ' hu i . I l nous a par lé 
de son travai l de réal isateur, avec les ouvr ie r s et avec J ean . 

Léon C L A D E L 

• Avez -vous t ou j ou r s fa i t 
de la t é l év i s i on? 

J ' a i d ' abo rd o c cupé , à l'ex-
< )]< I I . le poste de conse i l l e r 
j u r i d i q ue . Je suis doc t eu r en 
d ro i t ; j ' e s t ime que c'est la 
me i l l eu re f o rma t i o n souha i ta 
b le p o u r un réal isateur de c i 
néma , cela d o n n e de l 'espr i t 
de synthèse. J e suis par la 
suite devenu conse i l l e r ar t i s t i 
que au serv ice de feu i l l e tons . 
E n 6 9 , Yves Ciégut, ac tue l le 
ment d i rec teur de F r ance -Cu l 
t u re , m'a d i t : t Faites ce qui 
vous intéresse, je vous défen
drai* . C e fut pou r m o i le der
nier été du c i n éma f rança is : 
Pialat tourna i t tLa maison 
dans les bois», R e n o i r - 11 
avait 73 ans - réal isait s o n 
dern ie r f i l m : «Le petit théâ
tre », Jacques Ros ie r : «Du 
côté d'Orouet*. J 'a l la is d ' u n 
l ieu de tournage à l ' aut re , 
Reno i r éta i t dans le m i d i , P ia
lat dans la rég ion par is ienne-
M o i , le f onc t i onna i r e , j ' i m a 
g ina is l 'art iste c o m m e un 
être à part. J ' a i été f rappé 
par l ' a t t i tude de ces trois 
h o m m e s q u i me demanda ient 
m o n avis et tenaient c o m p t e 
de mes réserves. Avec Ros i e r , 
j ' a i découvert le montage 
d ' u n film, c'est l u i q u i m ' a 
appr i s ce travai l avce«Orouet» 
J ' a i j oué un pet it rô le dans 
«I.a maison des bois». Je gar
de un souven i r merve i l l eux d u 
travai l avec Reno i r . E n fré
quentant ces t ro is c inéastes, 
j ' a i eu envie de faire des F i lms. 

• C o m m e n t avez-vous dé
couve r t J e a n ? 

A ve c « L'amour du métier» 
m a première réa l i sat ion, j ' a i 
fait un f i l i n un peu au t ob i o 
g raph ique . II s'agit de l 'his
to i re d ' u n ingénieur inter
p r é t é par Jacques Den i s dans 
une grosse entrepr ise de 

rad io log ie , la C G R . Pendant 
les sept ans que j ' ava i s passé 
à l ' O R T F . j ' ava i s pu observer 
cer ta ines choses sur le c o m 
por tement des cadres ent re 
eux . Les mesqu ine r i es , les ma
gou i l l e s d ' un te l pou r se fa i re 
changer la m o q u e t t e de s o n 
bu reau , les peaux de bananes 
qu ' i l s se je t ten t sous les p ieds . 
Je décr ivais les rappor ts ent re 
les cadres , leurs r iva l i tés. M o n 
héros q u i n'arr ivair pas à fa i re 
accepter une nouve l le t a 
b le de rad io log ie qu ' i l venait 
d ' i nvente r qu i t t e ce t te ent re
prise pou r une pet i te bo t t e 
de c i n q o u s i x ouvr ie rs . C 'es t 

dans une scène où i l s 'engueu
la i t avec un ga rde - ch i ou rme/ 
T o u s les c oméd i en s q u i éta ient 
l à - M a u r i c e R i c h , J a c q u e s De
nis, F e r n and Sa rdou éta ient 
épous tou f l é s . J ' a i déc idé de 
surve i l l e r ce t te pet i te ent re
prise a f i n de saisir la m o i n d r e 
occas ion pou r y fd rne i les ou 
vriers. 

Dans < La clé des champs », 
j ' a i f i lmé un j e une ouv r i e r , 
G i l l e s , q u i faisait l 'ate l ier 
bu issonn ier , mais q u i éta i t 
te l lement c ompé t en t que s o n 
pa t r on le reprend au retour 
de chacune de ses escapades. 
I l faut d i re que la ta i l le de 
l 'entrepr ise est modes te . Dans 
* IM première paye» je mon t r e 
un j eune app ren t i q u i ent re 
dans l 'ent repr i se , le débu t du 
t rava i l , le même j o u r J e an 
prend sa retra i te. Dans «La 
retraite de Jean* o n en tend 
Jean c on t e r l 'h i s to i re de G i l l e s , 
de m ê m e qu ' à u n m o m e n t , il 
rencont re le jeune appren t i de 
«La première paye* q u i a de
mandé son c o m p t e après une 

CULTUREL 

pou r les ouvr ie r s q u i hab i ten t 
le qua r t i e r . J e me tiens prêt 
à al ler filmer au p remie r s igne. 

• P o u r q u o i f i lmez-vous 
tou jours des ouv r i e r s? 

Les ouvr ie r s sont au then t i 
ques. A te l po in t q u ' o n peut 
par ler des ouvr ie r s sans c o 
méd iens , i l s sont très c i néma
tograph iques . Par e x emp l e , 
dans la pa i t i e de car tes , i l s 
sont s tupé f i an t s de na t u r e l ! 
D e m ê m e le mono l o gue que 
fa i t Jean à son copa i n q u i 
v ient de perdre sa f emme , 
c 'est l u i -même qu i l'a éc r i t . 
Je n'ai fait que la mise e n 
p lace, pou r s i tuer la scène. 

Le tournage d'une scène : Jean, le retraité, recontre Gilles, le jeune ouvrier. 

l à que j ' a i découver t Jean . 
Pou r in terpréter les ouvr ie rs , 
j ' a i demandé à des travai l leurs 
de j oue r leur p rop re rô le. J e an 
s'est révélé être u n merve i l l eux 
c oméd i en , par t i cu l i è rement 

engueu lade avec s o n pa t r on . 
J e sais que ce t te entrepr ise 

s i tuée rue Ga i - Lussac . do i t 
p r o cha i nemen t déménager e n 
ban l ieue. Ce l a va poser des 
p rob lèmes de dérac inement 

GALA POUR LA DEFENSE DE L'ENSEIGNEMENT 
ET DE LA CULTURE EN URUGUAY 

L u n d i 2 3 mars , se te
nait à Paris, à l ' i n i t i a t i ve 
de la C o m m i s s i o n des tra
va i l leurs de l 'U ruguay 
I C N T I u n gala pou r la 
défense de l 'enseignement 
et de la cu l t u r e . C e mee
ting-gala éta i t sou tenu 
par la F E N , la C G T , la 
C F D T . Dans leurs inter
vent ions , les représen
tants de la F E N et de la 
C G T réaf f i rmèrent leur 
sou t i en à la l u t t e d u peu
p le u ruguayen . L 'Un i ve r 
s i té de N i c e v ien t d'ac
co rde r u n poste au ma

thémat i c i en Lu i s Massera 
et d e lu i décerner le t i t re 
de « D o c t e u r Hono r i s 
Causa» . La l u t t e con t i 
nue pou r ob t en i r sa l ibé
ra t i on . L e représentant 
de la C N T a insisté sur 
l 'ampleur d u génoc ide 
cu l tu re l ac tue l l ement 
perpé t ré par la jun te au 
pouvo i r e n U ruguay . Il 
faut que soit respectée 
la v o l o n t é du peuple 
q u i en novemb re dern ier 
a refusé le projet cons t i 
t u t i onne l de la junte. Il a 
fait appel a u sou t i en in

te rna t iona l pou r exiger 
la l i bé ra t i on de tous les 
enseignants, in te l lec tue ls 
et art istes, a ins i q u e de 
tous les p r i sonn ie rs p o l i 
t iques. C e que veut la 
d i c t a tu re , c'est endoc t r i 
ner la jeunesse pou r la 
rendre p lus soumise , c'est 
une soc ié té anesthés iée, 
sans mémo i r e . 

F rancesca So lev i l l e ou
vr i t le ga la , pu i s José Car-
ba ja l , P a n c h o Cab ra i et 
Juan Saavedra se sont 
p r odu i t s sur scène. 

J 'aura i s pu fa i re u n repor
tage, mais ç a n'aurai t pas é té 
pare i l , pas du tou t , Jean m 'au
rait d i t «Je touche 3500.00F 
par mois, j'ai des amis, je fais 
ma belote...*. I l au ra i t , par 
pudeu r , occu l t é b i en des as
pects de sa v ie et n o t a m m e n t 
sa so l i t ude , qu i est cel le de 
beaucoup de retraités. E n 
j ouan t s o n p rop re rô le , i l ré
vèle n o m b r e d 'aspects de sa 
vie de ret ra i té . 

A u cours d u repas, la bel le-
f i l le de Dédé par le d u c h ô m a 
ge et s ' i nqu iè te p o u r son ave
n i r . Ma i s i l se t rouve que c 'éta i t 
la s i t ua t i on exac te de ce t te 
f emme que j ' a i filmée. E l l e 
m 'en avait par lé lo rs d 'une 
d i scuss ion , a lors o n l'a intégré 
dans le d ia logue . 

• Les af f i ches q u i appe l 
lent à des meet ings cont re le 
chômage , l ' ami de Jean q u i 
meurt 6 m o i s après sa ret ra i te , 
le bu l l e t i n d ' i n f o r m a t i o n ra
d i od i f f u s é avec les s ta t i s t iques 
du chômage suivies de la 
hausse des act ions e n bourse , 

vous avez m i s beau coup d 'é lé 
ments dans ce f i l m ! . . . 

J e n'ai rien inventé . Seu le 
la bande d 'ac tua l i t és est un 
montage , l e refuse de p ipe r 
les dés. 

«IAX première paye* avait 
u n c o n t e n u beau coup plus v i 
ru len t , mais J e an por ta i t u n 
regard m o i n s c r i t i q ue su r la 
soc ié té . Je vou la i s s imp l emen t 
mon t r e r c o m m e n t J e an avait 
qu i t t é sa b o i t e . I l faut savoir 
que Jean v ient de mou r i r , 
m o i n s de trois ans après son 
access ion à la ret ra i te . I l éta i t 
très respecté, je suis re tourné 
dans le b is t rot o ù nous av ions 
t ou rné , p lus ieurs p leu ra ien t , 
u n de ses copa ins m'a d i t : 
/.Jean, il s'emmerdait alors il 
s'est tiré». Je serais cu r i eux 
de conna î t r e , d ' avo i r des i n 
fo rma t i ons sur les décès d 'ou 
vr iers après la ret ra i te . Ma i s 
je c ro i s que la Sécur i té soc ia le 
ne pub l i e pas de stat is t iques 
là-dessus. 

J e suis c h o q u é de voir 
q u ' o n ne m o n t r e pas le m i l i e u 
popu la i r e au c i n éma ni à la 
té lé, o u a lors H s'agit d ' o u 
vr iers de c o n v e n t i o n . Pou r 
m o i , le c i n éma c'est aussi l 'oc
cas ion de rencon t re r des êtres 
au thent iques , pass ionnants . 
C 'es t le cas de J e a n , un être 
p le in d 'épaisseur et de qua l i 
tés d ' h o m m e . U n être h u m a i n 
au p le in sens du t e rme . 

• P o u r q u o i la té lév i s ion 
et n o n le c i n é m a ? 

J e ne pourra i s pas faire 
au c i néma ce que je fais ac
tue l l ement à la télé. A u c i né 
ma , i) faut fa i re soit un gros 
f i lm popu la i r e avec B e l m o n d o , 
soit du c i n éma s t y l e nouve l le 
vague pou r la nouve l le pe t i t e 
bourgeo is ie . A u c u n p roduc 
teur ne voudra i t sou ten i r les 
sujets que ie lu i p roposera i s . 
A l o r s q u ' à la télé H y a un pu -
bic pou r ce que je fais : «La 
première paye» a fa i t 2 0 % 
d 'aud ience soit 7 à 8 m i l l i on s 
de té léspectateurs. 

• Que l s sont vos p ro je t s? 

Je vais tourner un feu i l le
ton de 4 heures , tou jours pou r 
la té lé, sur l 'h i s to i re d ' u n v i l 
lage de Bourgogne où je suis 
né. U n vi l lage très pauv re , o ù 
la v ie éta i t très du r e avec les 
régisseurs des gros p ropr i é ta i 
res. U n vi l lage dans leque l 
régnait une grande ent ra ide , 
J ' évoque ra i l ' exode ru ra l , les 
pe t i t s paysans qu i t t an t le pays 
après la guer re de 14, pu i s 
dans les années 3 0 . J e p ren
dra i des coméd iens , dans le 
cas présent c 'es l ind i spensab le . 
J e pense à la scène très dure 
où m o n grand-père revient 
de la guerre, a l coo l i que et 
c omp l è t emen t t raumat i sé . 
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R U D E B O Y 
de Jack Hazan 

Le paysage de l'autre 
cdté du Chinnel, vu à trt-
virs l'œil de ta caméra de 
Hazan. est plutôt dépri
ment. Le smog de la sints-
trose s'est abattu sur le 
Royaume uni... Les lumiè
res psychédéliques qui pal
pitent au rythme de la 
musique de «Clash» es
sayent en vain de le percer. 
Y ' a du naufrage dens l'air. 

Ha/an. à travers ce 
groupe de rock des années 
80, a choisi de nous décri
re la réalité de l'Angleterre 
du même millésime et com
ment la jeunesse vit cette 

L'Angleterre qu' i l nom 
décrit ressemble à notre 
bonne vieille France, à 
quelques variantes près 
sans grandes importances. 
Gouvernement qui crie à 
l'insécurité et, sur la base 
de quelques exemples choi
sis, voudrait bien une loi 
«Sécurité et l iberté». Fl i-
cage, contrôles, répression, 
racisme... sur fond de chô
mage, licenciements, vie 
chère et autres joyeusetés 
du môme gabarit. Cette 
déliquescence économique, 
morale, politique et cottera 
et cœtera... ne peut (c'est 
du moins ce que nous mon
tre Hazan) qu'engendrer un 
rejet de toutes les valeurs 
de la société. Mais au lieu 
de déhoucher sur la lutte, 
ce rejet conduit au déses
poir, à l'apathie. Les p'tits 
enfants du siècle. 

Certains diront, c'est 
spécifique à l'Angleterre. 
Oui, il y a des spécificités, 
mais la même description 
s'applique à l'Allemagne 
et à la France. Dans les 
pays d'Europe, quand on 
est jeune et binusonneux 
il vaut mieux se ballader 
avec ses papelards en règle 
è portée da la main, quand 
on est immigré en plus, ça 
ne suffit plus. A un centi
grade prés, la perf i teAlb ion 
n'a rien à nous envier. 

«Clash» malgré son i n -
tiricisme, malgré sa des
cription correcte d'une 
société capitaliste en plei
ne déliquescence et qui 
s'accroche encore ferme
ment à ta branche, se re
trouve réduit au râle de 
chantre d'une jeunesse sans 
avenir, apotre du nihilisme. 
Une seule alternative est 
offerte.ou bien on passe la 
porte étroite et on rentre 
dam le rang au bien an se 
fracasse contre un mur de 
béton sacrement armé. 

La réalité n'est pas, à 
mon avis, aussi simpliste. 
La lutte c i existe encore. 

Claude DHALLUIN 
Avis aux amateurs de 

rock : pour écouter The 
Clash sans «voir les gros 
bras du service d'ordre 
sur le rable, ça peut va
loir le coup. 
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COLONIES FRANÇAISES 
SOUTENIR 

L E MOUVEMENT 
INDEPENDANTISTE 

GUADELOUPEEN 
«Comment un pays se si

tuant à 7000 km de la 
France, en pleine région ca
raïbe, peut-il être français... 
sinon par le fait de la domi
nation coloniale» : c'est en 
ces termes que commence la 
plate-forme du Comité anti
colonialiste de soutien aux 
luttes du peuple guadelou
péen, nouvellement créé en 
France-

Dimanche 29 mars, 1a 
première manifestation pu
blique de ce comité connut 
un réel succès, avec la parti
cipation de plusieurs centai
nes de personnes. Bien sûr. 
on peut regretter la présen-
se trop peu nombreuse de 
Français. , ce qui ne fit que 
confirmer la nécessité d'un 
patient travail de sensibilisa
tion et d'information de no
tre peuple, sur la réalité de 
l'oppression coloniale en 
Guadeloupe. 

Affirmant sans ambiguïté 
son soutien aux organisa
tions du mouvement indé
pendantiste guadeloupéen. 
le Comité anti-colonialiste 
déclare ; «Dès 1970, les tra
vailleurs guadeloupéens. 
principalement agricoles, ne 
se reconnaissant plus et ne 
se sentant plus défendus par 
tes syndicats français, ont 
décidé de prendre leurs af
faires en mains, en créant 
leurs propres syndicats (...). 
C'est au cours de ces luttes 
qui mettaient chaque tra
vailleur guadeloupéen face 
aux forces de répression ve
nues de France qu 'une cons

cience nationale est née, ain
si que la nécessité de lutter 
contre l'occupation colonia
le. 

De cette prise de cons
cience à travers les luttes 
est née la première force po
litique ouvertement indé
pendantiste : t'UPLGf Union 
populaire pour la libération 
de la Guadeloupe) en 1978. 

»Le gouvernement fran
çais nie l'existence de la 
moindre colonie française 
(...). Que se passe-t-ilréelle
ment en Guadeloupe? De
puis la départementalisation 
en 1946 : la destruction de 
toute agriculture vivrière. la 
suppression des principales 
activités économiques {can
ne et sa transformation J. Pa
rallèlement, importation 
massive de France de légu
mes, fruits, viande, poissons, 
etc.. 

» Cette suppression des 
activités productives du pays 
fait place à un développe
ment effréné du tertiaire, et 
du tourisme qui accroît la 
dépendance à la France. Le 
but étant de faire de l'éco
nomie guadeloupèeime une 
économie artificielle au pro
fit de nouvelles couches so
ciales alliées à la France. 
Conséquence immédiate : 
un chômage endémique at
teignant 40% de la popu
lation active et obligeant 
les jeunes à émigrer. Un 
tiers de la population guade-
loupéenne se trouve en 
France! Le gouvernement 
français crée dans le tertiaire 

RENCONTRES DU PCML 
AVEC LES COMMUNISTES 

BOLIVIENS 
Oscar Zamora, premier secrétaire du Parti commu 

niste marxiste-léniniste de Bolivie, ancien vice-prési
dent du Sénat bolivien avant le coup d'Etat du 17 
juillet 1980, a séjourné récemment en France. Il était, 
de même que Madame Geller, ancienne présidente de 
Bolivie, invité à un colloque sur la question des droits 
de ('homme qui s'est tenu à Paris. Au cours de son sé
jour, une rencontre a eu lieu entre nos partis. 

Jacques Jurquet, secrétaire du PCML et Jean 
Quercy. responsable de la section internationale ont 
reçu,au siège du parti. Oscar Zamora ainsi que Juan 
José Salazar, membre du Comité central du Parti 
communiste marxiste-léniniste de Bolivie, ancien dé
puté. Nos délégations se sont entretenues de la situa
tion delà lutte dans les pays respectifs. Des salutations 
ont été échangées à l'adresse des deux partis dans une 
ambiance chaleureuse. La situation en Bolivie et l'ar
restation de plusieurs responsables syndicaux ont 
amené le camarade Oscar Zamora a regagner rapide
ment l'Amérique latine. Nous publierons dans une 
prochaine édition une interview d'Oscar Zamora por
tant sur l'expérience de ces dernières années et une 
interview du camarade Salazar sur la situation actuel
le en Bolivie. 

ET DOMINICAINS 
Le 26 mars, Jean Quercy et Claude Lebrun ont 

rencontré une délégation de responsables du Parti des 
travailleurs dominicains fondé en décembre dernier à 
la suite d'un long processus d'unification. Cette pre
mière rencontre fraternelle, nous a permis de faire 
plus ample connaissance. Il a été convenu qu'elle 
inaugurerait des échanges suivis malgé l'éloignement 
des deux pays. 

de plus en plus de postes ré
servés aux Français, dans le 
but de développer une com
munauté de type colonial 
( . . . ) . > 

Après l'intervention du 
comité, une représentante 
de l'Union des travailleurs 
émigrés guadeloupéens 
(UTEG ) et une représen
tante de l'Association géné
rale des étudiants guadelou
péens ( A G E G ) saluaient la 
naissance du comité de sou
tien. 

La représentante de 
FUTEG rappelait la jeunesse 
de son organisation, créée 
en décembre 1980 «dans 
le but de rassembler tous les 
Guadeloupéens dans un mê
me esprit d'unité et de soli
darité, dans le but de défen
dre les intérêts matériels et 
moraux des membres du 
peuple guadeloupéen dans 
l'émigration, pour briser 
l'isolement qui sépare et 
informer sur ce qui se passe 
dans notre pays.» Elle affir
mait aussi son soutien à 
toutes les organisations pa
triotiques en Guadeloupe. 

Et dans son munéro de 
janvier, un responsable de 
FUTEG interviewé par le 
journal guadeloupéen Jakata 
exprimait ses inquiétudes fa
ce au problème de l'émigra
tion : * L'émigration des jeu
nes et moins jeunes que cer
tains officiels voient comme 
la panacée à nos problèmes, 
s'avère la solution la plus 
dangereuse pour notre peu
ple. En effet, cette voie sans 
issue ne peut conduire qu'à 
sa destruction. Depuis 1969, 
année de l'organisation du 
plan cynique d'émigration, 
la population guadeloupéen-
ne de la Guadeloupe ne cesse 
de diminuer, l'émigration 
étant devenue un véritable 
phémonène de masse. 

»Des jeunes, des moins 
jeunes et même des vieux 
quittent le pays pour la 
France. A tel point que 
nous sommes près de la moi
tié de la population de la 
Guadeloupe 

»Et pour la grande ma
jorité d'entre nous, ceux 
qui travaillent dans les ad
ministrations (PTT, hôpi
taux, douanes...) les chan
ces de retour par voie de 
mutation sont pratiquement 
nulles. 

»Les Guadeloupéens qui 
sont encore en Guadeloupe, 
surtout tes jeunes, doivent 
bien comprendre que le chô
mage qui sévit actuellement 
en France, chômage qui at
teint de plein fouet les tra
vailleurs émigrés guadelou
péens, rend désormais très 
difficiles les possibilités de 
trouver un travail. Il vaut 
mieux résister en Guade
loupe que d'être chômeur 
à l'étranger. 

»Pour l'ensemble de la 
fraction êmigrée de notre 
peuple, nous à l'UTEG, 
nous disons que le moment 
est venu de nous rassembler 
afin de contribuer à l'unité 
de l'ensemble des Guadelou
péens. » 

Film, Forums et débats 
terminaient la soirée. 

-Vendred i 27 mars, Walesa, faisant état de l'appui de l'Eglise, de «certains comi
tés régionaux du parti» et de «nombreux élus locaux», demande que soient mis à 
l'écart «ceux d'entre ces messieurs qui mettent des bâtons dans les roues du renou
veaux». 

—Jeudi 26, la radiotélévision autorise Walesa à lire sa déclaration : «Nous ne pou
vons pas permettre que la police nous batte et que ce soil là le renouveau. (... ) Nous 
n'attaquons ni la milice, ni l'appareil du pouvoir, mais le fait est que nous avons pris 
tellement de coups dans notre vie de la part de certaines personnes de cet appareil. 
(...) Nous ne menaçons ni le gouvernement, nileparti, ni le socialisme, ni les alliances 
signées. Nous ne nous prononcerons jamais pour cette voie, (...) mais en même temps 
nous ne reculerons pas (... ). » 

—Lundi 30 mare, après la signature de l'accord, «(Solidarité» déclare : «La réalisa
tion rapide de toutes les obligations prises par te gouvernement créera les conditions 
nécessaires à l'unification de toutes les farces sociales, dans le but de faire sortir le 
pays de la crise socio-économique. » 

-Samedi 28 mars. Interview du vice-premier ministre Rakowski :« Il faut adapter 
le système socialiste aux nouvelles réalités, notamment organisationnetles apparues 
récemment, (...) Le principal obstacle à ces changements est la psychologie dune 
partie des cadres. (...) R y aune tendance du pouvoir à vouloir échapper au contrôle 
public et à ne pas tenir compte de l'opinion des organisations et des milieux au nom 
desquels il agit. (...) Je connais des hommes politiques de notre pays qui prononcent 
à huis-clos des discours dans lesquels ils se montrent très courageux sur le respect des 
principes mais qui n'ont pas visité d'usines depuis des mois et ne savent pas qu'il est 
impossible d'y prononcer ces discours. » 

—Avant le plénum, les motions de la base du parti en faveur d'un compromis entre 
«Solidarité» et le gouvernement arrivent M par sacs entiers» au Comité central et à 
Trybuna Ludu, l'organe central du parti. 

—Vendredi 27, les militants de base du parti participent en grand nombre à la grè
ve d'avertissement, malgré la déclaration du BP appelant à ne pas y participer. 

Le texte de l'accord signé lundi 30 mars reconnaît la responsabilité d'éléments de 
la milice dans les violences de Bidgoszcz et précise : M Le gouvernement est d'avis que 
les organisations sociales, y compris "Solidarité", ne menacent pas la paix intérieure 
du pays par des activités non conformes à la loi, comme par exemple I occupation de 
bâtiments publics.». Démenti de fait aux affirmatioas de Moscou. 

m ? D ? ï i e W S k i ' resP°nsable d e Solidarité, blessé par la milice. Certains, avec l'appui de 
1 URSS, misent sur ta stratégie de la tension pour réprimer les travailleurs polonais. 

Le Quotidien du peu
ple, organe du Parti com
muniste chinois, écrit le 
29 : «C'est l'URSS qui 
par son attitude dange
reuse, à porté la crise po
lonaise à son point de 
tension extrême. Devant 
la menace soviétique, 
nous espérons que le gou
vernement polonais et 
"Solidarité" analyseront 
la situation avec sang-
froid et que, par des né
gociations et des consul
tations pacifiques, ils par
viendront à une solution 
à la fois équitable et rai
sonnable, de façon à ne 
pas fournir de prétexte à 
une intervention et à sau
vegarder la souveraineté 
et la paix de la Pologne. » 

La Yougoslavie et la 
Roumanie se sont pro
noncées pour la solution 
des problèmes de la Polo
gne par son propre peu
ple, «sans ingérence 
étrangère». 

POSITIONS DE 
LA CHINE 

DE LA 
YOUGOSLAVIE 

DE LA 
ROUMANIE 

DÉCLARATIONS 
A MOSCOU 

E T O A N S LES 
A U T R E S PAYS 

DE L'EST 

A Moscou et dans la plupart des pays de l'Est, on 
dramatise à souhait la situation en Pologne, espérant 
visiblement qu'un accord n'intervienne pas entre le 
gouvernement et M Solidarité». 

Vendredi 27, l'Agence Toss parle de «renvendica-
tions de nature antisocialiste et antipopulaire». Le di
manche, elle invente de fausses informations selon les
quelles «Solidarité» aurait lancé l'insurrection généra
le contre le pouvoir (routes barrées, relais de télévi
sion occupés, trains bloqués, e t c . ) . 

En Allemagne de l'Est, on parle de «propagande 
incendiaire et contre-révolutionnaire dans tout te 
pays». 

• En Hongrie, on estime que «ce qui se passe en Po
logne n 'a rien à voir avec le renouveau du système so
cialiste». 

A Prague, on accuse «Solidarité» de menacer le 
Parti communiste et ses membres. 

13 INTERNATIONAL 

M o s c o u d e v r a 

t r o u v e r a u t r e c h o s e 
Trois représentants 

de Solidarité s'expliquent 
Une victoire de la Polo

gne : reUe est la signification 
principale du compromis au
quel sont parvenus lundi 30 
mars, le pouvoir polonais et 
le syndicat Solidarité. 

Les déclarations de Soli
darité, comme celles de plu
sieurs dirigeants du Parti et 
du gouvernement sur la né
cessité d'éviter la confronta
tion générale et de parvenir 
à un accord par la voie des 
discussions sont là pour le 
montrer : i l serait aujourd Tiui 
simpliste et même faux de 
vouloir réduire la situation 
en Pologne à la seule contra
diction opposant la classe 
ouvrière au gouvernement. 

Les déclarations et la lut
te de Solidarité contre un 
retour en arrière, les motions 
de nombreuses cellules du 
Parti communiste POUP en 
faveur du renouveau, mais 
aussi les prises de position 
de dirigeants du gouverne
ment et le communiqué du 
plénum du Comité central 
du POUP réaffirmant la né
cessité «du processus du re
nouveau socialiste» consti
tuent avant tout une défaite 
pour Moscou et les «durs)» 
du Parti polonais qui exi
geaient eux, «que soit ren
versé le cours des événe
ments». 

Les événements de Polo
gne ne peuvent pas être ana
lysés à la seule lumière de la 
situation intérieure polonai
se, et ce pour une raison 
bien simple: la Pologne est 
dans la sphère d'influence 

de Moscou, elle est membre 
du Pacte de Varsovie et du 
Comecon, en un mot, elle 
est jusqu'ici dominée par 
l 'URSS. Et l 'URSS ne veut 
pas que la situation lui 
échappe. ( souvenons -nous 
de la Tchécoslovaquie en 68 ) 
Voi là pourquoi la contradic
tion qui oppose les partisans 
et les adversaires du renou
veau polonais revêt un carac
tère national: d'un côté la 
nation polonaise, de l'autre 
Moscou et les «durs» polo
nais. 

Bien sûr, parmi ceux qui 

se prononcent pour le renou
veau, i l y a différentes forces 
et leurs motivations ne sont 
pas identiques: 

D'abord la classe ou
vrière polonaise. C'est elle 
qui par son combat inlassa
ble au courades 10 dernières 
années (1970, 1976, 1980) 
a imposé le processus actuel. 
La dégradation continue de 
leur niveau de vie, la répres
sion, le droit de se taire, les 
ouvriers eu ont assez ! Us sa
vent aussi que l'appauvrisse
ment de leur pays est dû en 
grande partie au pillage des 

ressources économiques de 
la Pologne par «le grand voi
sin» au nom de la division 
internationale du travail. 
Leurs revendications qui ont 
enclanché le processus actuel 
sont pour eux vitales, c'est 
ce qu i explique leur détermi
nation contre la remise en 
cause des acquis d'août. 

Et quand nous disons: 
«la classe ouvrière», U est 
bien évident que nous par
lons des millions d'ouvriers 
sans-parti, syndiqués à So
lidarité, mais aussi des cen
taines de milliers d'ouvriers 
communistes du POUP dont 
un tiers, soit un million cinq 

cents mille est aussi membre 
de Solidarité. 

Et puis, il y a ceux qui , 
parmi les dirigeants du Parti 
et du gouvernement, se pro
noncent aussi pour le renou
veau. Là 0 faut être clair: 
d'abord c'est le combat des 
ouvriers au mois d'août qui 
a imposé la démission de 
l'équipe précédente, et les 
ouvriers ont exigé que la 
nouvelle équipe ne soit pas 
seulement un changement 
de personnes comme en 
1970, mais qu'elle applique 
un programme de réformes. 
Coincée entre les exigences 
de Moscou contre le renou
veau et les revendications 
populaires, ta nouvelle direc
tion a jusquic i opté pour le 
renouveau, d'abord par réa
lisme («on ne peut pas faire 
autrement face au mouve
ment de masse » ), ensuite 
par volonté de sortir le pays 
de la faillite économique, ce 
qui implique une remise en 
cause du modèle soviétique 
et la mise en place d'un mo
dèle de développement éco
nomique indépendant «à la 
polonaise». 

La suite des événements 
nous dira si les pressions de 
Moscou sauront ou non venir 
à bout de la volonté de chan
gement exprimée par cette 
nouvelle équipe. 

FJ y aurait aussi beau
coup à dire sur les positions 
en faveur du renouveau, pri
ses par des forces aussi diffé
rentes que l'Eguse, la paysan
nerie, l'intelligentsia et mê
me une partie de l'armée 
dont le général Jaruzelski 
est actuellement chef du 
gouvernement. Mais nous 
manquons d'éléments de 
connaissance suffisants pour 
en parler sérieusement. 

Pour conclure, on peut 
remarquer que l'interven
tion violente de la milice à 
Bydgoszcz contre des syndi
calistes a produit l'effet in
verse de celui souhaité par
les «dure» et Moscou: i l n'y 
a pas eu de confrontation 
générale ; le compromis en
tre Solidarité et le gouverne
ment polonais satisfait pour 
l'essentiel les revendications 
populaires; les militants du 
POUP favorables au renou
veau sortent renforcés du 
dernier plénum; So
lidarité gagne en pres
tige grâce à son sang-froid 
et à sa détermination tandis 
que l'actuelle équipe gouver
nementale reste en place en 
réaffirmant son orientation. 

C l aude L I R I A 

Les militants de «Soli
darité» présents, à la 
veille de leur retour en 
Pologne, au meeting de 
la Porte de Pantin, étaient 
tous trois de la région de 
Varsovie : un typographe, 
un électromécanicien et 
le responsable des rela
tions internationales de 
«Solidarité». 

Ils étaient invités par 
le Syndicat CGT des cor
recteurs, qui dès 1970, 
avait envoyé des télé
grammes de protestation 
en Pologne lors des évé
nements de Sczecin et 
avaient pris des contacts 
avec des travailleurs polo
nais. Première invitation 
acceptée (et d'ailleurs ré
ciproque), et un séjour 
bien rempli par des visi
tes, rencontres, meetings 
à Paris, Lil le. Lyon, Mar
seille. Toulon... pris en 
charge par le Comité So
lidarité pour«Solidarité». 

Après m'avoir raconté 
les visites à la Sir lo et à 
Paris-Print (deux entre
prises du groupe Hersant ) 
auxquelles il avait lui-mê
me participé, un respon
sable du syndical des cor
recteurs m'indique les 
principales questions po
sées sous diverses formes 
aux militants de u Solida
rité» lors de leurs ren
contres avec des syndica
listes français, et la subs
tance de leur réponse. 

'Une question très 
fréquemment posée por
tait sur les objectifs de 
«Solidarité» : s'agit-il de 
renverser le régime, le 
socialisme?» 

«Le régime a une 
légalité, une constitution, 
des lois * des principes. 
Nous voulons que cela 
soit intégralement respec
té. Il n'est pas question 
de revenir à la propriété 
privée des moyens de 
production. 

» Ce qu 'il s'agit de mo
difier, ce sont les orienta
tions de ta planification, 
le modèle économique 
actuel ne correspond pas 
aux possibilités du pays. 
On est un petit pays à 
dominante agricole; on a 
tout sacrifié à l'industrie 
lourde, le gouvernement 
et le parti doivent revenir 
à une économie propre
ment polonaise. 

» Le problème sera ré
glé si la direction du gou
vernement, du parti, bri
se ta couche de ceux qui 
s'accrochent à la place 
à laquelle ils ont accédé 
non par idéal, par dé
vouement au pays, mais 
"pour la bonne place"...» 

Mon interlocuteur me 
dit la difficulté de tradui
re précisément en français 
cette couche de caractère 
bureaucratique bénéfi
ciant de divers privilèges 
... et dont les militants de 
«Solidarité» ont souvent 

' parlée. 

« Une deuxième ques
tion est revenue fréquem
ment : les rapports avec 

l'Eglise.» 
eL'Eglise a servi de 

protection contre la ré
pression et a permis, par 
la "propagande orale" 
des prêtres, de constituer 
un mouvement populaire 
en faveur des militants 
ouvriers, intellectuels, de 
ce qui allait être le fer
ment de "Solidarité". 

» Maintenant, "Solida
rité" est légal, a son exis
tence, son activité, ses 
points de vue, ses propres 
affaires. Par exemple, 
suite à une déclaration 
du cardinal Vichinsky 
sur la question des fem
mes, de la famille, de 
l'avortement, sur laquel
le "Solidarité" avait dé
battu, le syndicat a en
voyé une lettre au cardi
nal lui demandant de ne 
pas se mêler des affaires 
du syndicat. 

»Au-delà, les points 
de vue sont plus parta
gés : l'un parlait de 
l'importance du pape, 
l'autre disait que les 
curés devaient mainte
nant retourner à leur 
église... » 

(Nombreuses ques
tions aussi sur "Solidari
té", son implantation, 
son organisation. » 

«10 millions d'adhé
rents sur 13 millions en
viron de travailleurs des 
villes ( industrie, com
merce...), pour une po
pulation de 35 millions. 

»A Ursus par exem
ple, sur 17000 salariés. 
13000 sont à "Solidari
té"; 100% des ouvriers 
(OP.OQ) puis au fur et 
à mesure qu'on monte 
dans la hiérarchie, la 
proportion baisse et des-
ceiid à 20% des cadres 
de commandement. 

*Ce schéma est en 
gros valable partout. 

» Entre 1 million et 
1 million et demi de 
membres du parti 
(POUP) sont à "Soli
darité" (soit plus du 
tiers) en particulier les 
militants de base. 

»'Solidarité" est or
ganisé régionalement, 
avec une coordination 
nationale comportant des 
représentants de toutes 
les régions; au niveau 
des branches il n'y a que 
des commissions. Cette 
structure évoluera sans 
aucun doute. » 

En tant que syndicat 
légat. '(Solidarité» peut 
bénéficier des disposi
tions avantageuses de la 
loi en Pologne, mais 
n'use pas de toutes ces 
dispositions actuellement 
(par exemple, pour 
23000 adhérents "Soli
darité" pourrait avoir 13 
permanents à Ursus). Les 
élections sont différentes 
de chez nous : les adhé
rents du syndicat, en 
assemblée générale (et 
à bulletin secret) élisent 
leurs délégués, les candi
datures étant libres. 

G.C 

SOLIDARNOSC ! 
Nous étions près de 3000 mercredi dernier 25 mars sous te chapiteau de la Porte 

de Pantin à Paris, pour être au meeting-gala organisé par la CFDT, « au coude à coude, 
aux côtés de ces 10 millions de travailleurs polonais qui, depuis l'an dernier, ont fait 
solidarité au sens te plus profond du terme, avant même de donner fièrement cet em
blème —Solidarnosc—à leur organisation syndicale». 

Après Bydgoszcz, après l'agression par la milice de militants de «Solidarité», 
Lech Walesa avait annulé le voyage prévu en France. Mais ce meeting-gala, restait on ne 
peut plus opportun compte tenu de la situation en Pologne, situation marquée par la 
«stratégie de la tension», les tentatives de «déstabilisation» menées par ceux qui veu
lent «normaliser Solidarité» et empêcher l'application de tous les accords intervenus 
depuis ceux de Gdansk l'été dernier. 

C'est ainsi qu'E. Maire, après le salut de trois syndicalistes de «Solidarité» en 
visite en France à l'invitation du Syndicat CGT des correcteurs, définissait la situation 
en Pologne, ajoutant: «Que l'on ne vienne pas nous dire que les provocateurs sont par
tout, qu'il y a balance égale, entre des extrémistes de tout bord, qu'il se trouve aussi 
des provocateurs à "Solidarité". Chacun sait qui manipule les provocateurs. Et chacun 
sait que ce n'est pas "Solidarité"». Dans cette situation très tendue, la force des syndi
cats de « Solidarité » « tient à leur capacité de mobilisation et à leur volonté de ne pas 
dévier de leurs objectifs» ajoutait-il. Analysant ensuite l'importance de ce qu'il appe
lait : «Ce réveil du mouvement ouvrier en Pologne». 

Parlant de la chaîne de solidarité qui se construit dans le monde —Fédération 
unitaire italienne, Sohyo japonais, UGT et Commissions ouvrières espagnoles, COB 
bolivienne, dont le dirigeant Juan Lechin était présent, etc...— Il notait le rôle de la 
CFDT, première organisation syndicale à manifester son appui à «Solidarité», à en
voyer en Pologne la première délégation officielled'unsyndlcatétranger. Il remarquait : 
«Les travailleurs du monde se sont sentis concernés par cette lutte ouvrière authenti
que, déverrouillant une société bloquée et soulevant la chape de plomb qui l'écrasait. 
(...) En une époque où tant de militants se sentent désemparés devant la crise, où tant 
de grandes perspectives ouvrières sont tombées dans l'impasse. (... ) "Solidarité" nous a 
montré la possibilité, à travers te syndicalisme, de réaliser un formidable mouvement 
de masse, profondément unitaire, capable de progresser, pas à pas, vers ses objectifs.» 

Pour illustrer ce qu'il appelait les «vertus entraînantes» de la conception unitaire 
de «Solidarité», E. Maire déclarait : «Nous avions conçu la visite de Walesa et deses 
camarades en France comme devant revêtir une dimension unitaire. C'était un pari osé 
étant donné l'état déplorable des relations intersyndicales dans notre pays. Ce pari, 
nous t'avions gagné. Non sans difficultés certes. Mais si le voyage n'avait pas été annulé, 
dimanche soir a Orly, tes six principales organisations françaises (*) auraient été pré
sentes ensemble à l'aéroport. » 

Un «Solidarité» longuement scandé par les participants concluait cette interven
tion du secrétaire général de la CFDT . 

Avant la deuxième partie artistique (offerte pas Maxime Leforestier), A ml roi, 
poète polonais en visite en France, disait avec une force, une vigueur peu commune, le 
poème qu'il avait écrit et dit devant les travailleurs rassemblés à Varsovie le jour de la 
reconnaissance de «Solidarité». Un poème Intitulé «A mes amis russes»... Tout un 
symbole. 

G.C. 
<•) CGT, CFDT, F E N , FO , CGC, CFTC. 

La provocation de Bidgoszcz a échoué. Moscou devra 
chercher autre chose pour tenter de jouer les «libéra
teurs». 



E T A T S GENERAUX DU MRAP 

DES TEMOIGNAGES 
QUI ACCUSENT 

L E RACISME 
Créé en 1942 à l'inten

tion de* Africains immigrés 
en France, le Centre Bossue! 
/centre de santé» à Paris, 
dont les immigrés africains 
eux-mêmes ont étendu les 
activités au-delà du domai
ne de la santé, aux domaines 
sociaux et culturels, s'est vu 
frappé d'une décision de fer
meture en 1979. La lutte 
contre la fermeture a pris la 
forme depuis octobre 1980 
d'une 'occupation active*. 

Le comité du MRJXP de 
Marseille fait état des impor
tantes manifestations qui 
ont suivi l'assassinat, par un 
CRS. du jeune Mohamed. R 
parle de l'affaire de Saint-
Chômas et donne lecture du 
tract d'appel au meurtre 
contre les immigrés diffusé 
dans cette région et signé 
Comité Charles Martel ( nous 
en avons fail état dans noire 
édition N» 1236 du 12 jan
vier 1981 ). // parle de la 
propagande qui développe 
I idée «immigrés • insécurité» 
et sert de basr aux rafles po
licières dignes des temps de 
l'occupation nazie. Il signa
le que ces rafles ont donné 
lieu à des arrestations et ont 
été suivies à ce jour de 28 
expulsions. 

Un représentant de la 
FASTI parle du très grave 
problème de l'expulsion des 
jeunes. Il lit la lettre d'un 
jeune algérien, appréhendé il 
y a plus d'un an pour une 
histoire de drogue (mais ce
la est aujourd'hui bien fini) 
et qui est maintenant mena
cé d'expulsion : né en Fran
ce, il na jamais vu l'Algérie. 
• Que faire? S'il n'y a plus 
iten a faite, il ne me reste 
plus qu'a mettre fin à ma 
vie». 

Toute aussi tragique cette 
autre lettre d'un jeune tuni
sien, expulsé lui. écrite de 
lû-bas, où M famille, malgré 
toute sa bonne volonté, ne 
peut rien pour lui. ne com
prend pas -J'ai besoin de 
crier, de demander du se-
courv. Maimenant je n'ai 
plus hen que mes espéran
ces.» 

Dans ces cas. commedam 
celui d'un autre jeune. Espa
gnol lui. marié, père de deux 
enfants nés en France et qui, 
emprisonné pour vol. va être 
expulsé, les commissions 
d'expulsion sont de vérita
bles tribunaux d'exception. 
Que faire7 Créer un rapport 
de force, répond le représen
tant de ta PASTI;il présente 
la manifestation du 4 avril 
qui doit y contribuer. Il 
conclut «que l'amitié, la so
lidarité balaient le racisme». 

Du comité MRAP de 
Haute-Savoie, ce cas : Ion 
d'un carnaval, des enfants 
immigrés sont passés chez 
les habitants, comme c'est 
la coutume, et y ont reçu 
des friandises ou quelques 
monnaies. A la suite d'une 
plainte pour quête IRégale 
dont U s'avéra qu elle ne fut 
en fait qu'une rumeur, les 

Une journée de témoignages, de dénonciation du racisme 
et d'actions contre lui : teb se présentaient pour une large r ies Etats généraux de lutte contre le racisme organisés 

1 mars par le M R A P à Paris. 
Voici quelques uns de ces témoignages (dans leur subs

tance I qui ne donneront qu'un aperçu de l'ensemble de cet
te journée, et en même temps de l'ampleur, de la gravité 
du problème; en même temps aussi de l'importance de 
l'activité permanente, de longue haleine, en profondeur, 
conduite par une organisation comme le M R A P et qui lui 
confère dans ce domaine une légitime autorité dans notre 
pays comme sur le plan international (en témoigne son 
statut consultatif auprès de l 'ONU) . 

Gilles CARPENTIER 

enfants sont sommés de 
ramener l'argent par le 
directeur de l'école, les pa
rents sont convoqués par les 
gendarmes... Le commissai
re, auprès de qui intervient 
le Syndicat du cadre de vie, 
reconnaît que cela ne repose 
sur rien... 

Le comité de Montpellier 
signale que les expulsions se 
sont multipliées depuis sep 
lembre et explique que la 
police procède à des rafles 
vers II heures le soir, tes 
veilles de départ de Sète vers 
le Mann du bateau Agadir. 

Un militant de Reims 
parle de la grève de la faim 
d'étudiants iraniens qui du 
coup sont soumis à un chan
tage à l'expulsion. 

Un militant de Mont-de-
Marsan parle des gitans par 
qués dans un camp qui est 
un véritable bourbier par-
icme d'amas de feraiBe et 
doté d'un unique point 
d'eau 

Un militant de Strasbourg 
explique que le PFN, con
damné en première Instance 
pour un tract mettant en 
cause les Immigrés «qui vo
lent le travail aux Français» 
a vu sa peine sensiblement 
réduite en appel. 

Un syndicaliste CGT de 
Renault-Billancourt signale 
que pour les OS. qui sont 
en majorité immigrés, il 
y a 12 fois moins de forma
tion professionnelle que 
pour les cadres. 

En ce qui concerne le lo
gement : il indique que les 
HLM sont simvent refusées 
aux immigrés sous prétexte 
qu'un logement occupé au 
parafant par un Français de
vrait être réoccupé par un 
Français I 

Il informe qu'au commis
sariat de Billancourt on ne 
se gène pas pour dire à pro
pos des Africains que « com
me Us se ressemblent tous, 
en cas de plainte contre un 
Africain, quand on tombe 
sur un . on le prend et on le 
garde» (Or après trois jours 
d'absence au travail, c'est 
le licenciement f ) . 

A propos du néo-nazisme, 
une responsable du MRAP 
parle d'un festival ftout-à-
faii officiel, au Goethe Insti
tut, avenue d'Iéna à Paris) 
du fUm nazi, à l'occasion 
d'une exposition sur «la 
jeunesse sous le III Reich», 
soi disant destinée aux 
agrégatifs d'allemand, mais 
en fait ouverte à tout le 
monde. Pratiquement rien, 
dans ce cadre, sur tes victi
mes du nazisme! 

Plusieurs participants font 
état d'actions, souvent cou
ronnées de succès, contre 
des cafés ou dancing refusant 
l'entrée aux immigrés ( Paris. 
Betfort, etc..) cequidonne 
l'occasion de saluer l'activité 
intense ( et bien att-d, ie 
ce cadre) du ciMectif de* 
avocats et juristes du MRAP. 

Une directrice d'école 
d'Ivry parle avec émotion de 
son école, où il y a 70% 
d'enfants d'immigrés, et qui 
se trouve dans "un quartier 
taudis ". « Qui peut loger 
dans ce quartier taudis? L e 
dénominateur commun.c'est 
la misère » l r pourquoi 
tes immigrés y sont très 
nombreux, Emu.. ;t-il que 
leurs enfants soient moins 
nombreux à l'école? Pour
quoi voudrait-on que la po
pulation d'une école ne soit 
pas les enfants du lieu ? 

Quand les immigrés Usent 
dans les journaux locaux 
que leurs enfants nuisent au 
niveau de l'école, seraient 
des gêneurs, ib sont atteints 
dans leur dignité d'homme. 
Ils n'osent plus venir aux 
associations de parents. 

«Un enfant est un enfant» 
enfant d'immigré, 

t celui qui peut raconter 
dea Histoires de chameaux • 

Le problème, c'est celui 
des moyens. Et les moyens 
relèvent en grand nombre 
de l'Etat, pas des collectivi
tés locales. Les classes sont 
de 45 enfants ilans cette 
école et cette directrice, 
auparavant déchargée de 
cours, a été à nouveau re
chargée cette année : parce 
qu elle milite au MRAP. 

Pour des moyens, elle se 
bal sans cesse, et n'a eu 
d'aide que de t'AFTI. 

Elle souligne l'importan
ce de la lutte Idéologique 
contre le racisme... 

«Quand j'étais enfant. 
conclut-elle, à mon école 
rue Général laxsale dans le 
X I V ce sont les enfants 
juifs qui gênaient Je ne 
voudrais pas que ce soit cela 
dans mon quartier.» 

«Agissons vile, agissons 
fort, agissons tous. Français 
immigrés, réfugiés» dit un 
Haïtien (Ih sont 10000 en 
France) qui untltgne la dé
gradation des pratiques ad
ministratives, la modifica
tion de fait des conditions 
d'admission au refuge (pour 
les Haïtiens et aussi pour les 
Africains, desquels on exige 
un visa/... 

Un Antillais décrit les 
discriminations dont sont 
victimes les travailleurs venus 
des soi-disant DOM-TOM 
discriminations «sur la cou
leur», lieux communs racis
tes («nègres bruyants, sales, 
violents, difficiles à com
mander...»), tout cela héri
té de l'esclavage, du colonia
lisme, avec pour les Antillais 
une tendance au repli sur 
soi. une hypersensibilité au 
racisme... 

«Liberté-Egalîté-Fraternité : 
une exigence pour tous» 

L E MANIFESTE DU MRAP 
POUR L'IMMIGRATION 

Lors de ces Etars généraux, le M R A P mettait à la dis
position du public son Manifeste pour l'immigration intitulé 
• Llbertè-Egtdité-Fnaernité • une exigence pour tous». Noue 
recommandons à nos lecteurs de se procurer ce texte tiré à 
un g rand nombre d'exemplaires et disponible auprès de tous 
les comités du M R A P . Il constitue un instrument important 
de IJI lultr contre la politique s»'nre\wtionniste. réprrvsiw 
raciste du gouvernement à l'égard de la population immigrée 
de ce pays, contre la propagande ouverte ou sournoise qui 
lu justifie et donc pour l'unité de notre peuple, sa solidarité 
nécessaire avec ceux du Tiers Monde, face aux très grave* 
difficultés qui leur sont i m p o M V s :\ l.i l J\eurdc l:i enve pjr 
le capitalisme et l'impérialisme. 

* Alors que s'ouvre une période où sont débat tues les 
grande* options politiques et sociales» ce document rappelle 
clairement un certain nombre de vérités et avance des exi
gences précises pour les travailleur* immigrés (dont il sou
ligne que les deux tiers vivent depuis plus de 12 ans en 
France). 

En voici quelques extraits : 

«/.../La loi Bonnet du 10 
janvier 1980 et la circulaire 
Stoléru du 10 juin 1980 rè
glent la nouvelle politique 
de l'immigration. 

*(... I Elle a pour but de 
faciliter la main-mise admi
nistrative et policière sur les 
travailleurs étrangers et le 
renvoi de certains d'entre 
eux de façon autoritaire, ré
pressive et sélective. 

*(.. ./ Les moyens mis en 
œuvre par les pouvoirs pu
blics sont également intolé
rables : contrôles d'identité 
"au faciès", rafles, violations 
de domicile, expulsions, in
ternements administratifs, 
incarcérations sans juge
ments, discriminations mul-
Uples. Toutes ces pratiques 
doivent être abolies, queb 
qu'en soient le lieu et les 
auteurs. 

»(...) Les prétextes invo
qués, implicitement ou ex
plicitement, pour justifier 
cette politique sont dépour
vus de tout fondement ob
jectif. Il cal faux de préten
dre que les immigrés sont 
cause de la crise, du chôma
ge, de l'insécurité, de l'insuf
fisance des moyens sociaux, 
des difficultés de tous or
dres que connaissent les 
Français. L'affirmer ne peut 
que susciter la méfiance et 
l'agressivité entre les grou
pes. Les immigrés sont par
tie intégrante de la classe 
ouvrière et comme tels 
contribuent à la richesse du 
pays. C'est ensemble que 
Français et immigrés doi
vent faire face aux maux 
dont Ils souffrent ensemhlc. 

»(...) Le problème de 
l'immigration ne peut être 
posé sans qu'on s'attaque 
i ses causes, c'est-à-dire au 
développement inégal entre 
les pays et à la misère du 
Tiers Monde qui tient en 
grande partie aux activités 
et aux profils qu'en tirent 
les sociétés multinationales 
prolongeant la domination 
coloniale. 

•r*... ) O n évoque souvent 
le "coût social" des immi
grés. Il faut rappeler avec 
insistance que les immigrés 
- les plus exploités des tra
vailleurs rapportent plus 
de profits à ceux qui les em
ploient . qu'ils sont arrivés, 
pour beaucoup, en âge de 
travailler et que ta société 
a ainsi économisé le coût 
de leur formation; qu'ils 
repartent, souvent, avant 
d'avoir acquis le droit à la 

retraite et ne récupèrent 
pas, de ce fait, leurs cotisa
tions ; que la proportion des 
actifs est beaucoup plus 
forte parmi eux que parmi 
les Français; que la plupart 
des logements ainsi que les 
diverses actions sociales et 
culturelles au plan national 
qui leur sont destinés sont 
financés par le Fonds d'ac
tion sociale ( F A S ) alimenté 
par les retenues sur les allo
cations familiales de ceux 
dont les enfants sont restés 
au pays d'origine. 

*(... ) Face aux difficultés 
il convient de rappeler que 
la notion de "seuil de tolé
rance" n'a rien de scientifi
que et est toujours utilisée 
de manière raciste. Elle fait 
apparaître la proportion des 
immigrés dans une commu
ne, une école, le logement, 
la vie sociale, comme la cau
se du racisme. Au fond, elle 
revient à rendre les immi
grés responsables des discri
minations dont ils sont vic
times. Jamais, du reste, la 
question du seuil de tolé
rance n'est appliquée aux 
chantiers du bâtiment ou 
aux chaînesdechez Renault. 

«D'autre part, l'établisse 
ment de quotas dans la satis
faction des besoins sociaux 
n'est pas admissible. Son seul 
effet est de diviser les com
munautés et de priver cer
tains immigrés de leurs 
droits. 

*(.. . /Cette solidarité/ en
tre Français et immigrés 

NDI.R) dépasse le quoti
dien et l'immédiat : elle 
s'étend au-delà des frontiè
res. La volonté de compré
hension, d'entente et de 
coopération avec les peuples 
des pays en voie de dévelop
pement passe par la mise en 
oeuvre de solutions justes et 
humaines pour les migrants 
étrangers qui vivent en Fran
ce. Les cantonner dans un 
rôle strictement économi
que tout en continuant à 
parler de dialogue Nord-
Sud est ambigu et contra
dictoire. La façon de dialo
guer avec les immigrés et la 
place qui leur est faite dans 
la société française sont 
et seront le révélateur de la 
capacité de solidarité de la 
France avec leurs pays d'ori
gine - e t à travers eux avec 
tout te Tiers Monde - pour 
l'instauration d'un nouvel 
ordre économique interna
tional et de relations d'ami
tié entre tous les peuples.» 



Voici qu'on reparle de 1936. Il y 
a quelques temps, François Mit
terrand avait parlé A'*état de grâ
ce» pour désigner la situation qui 
suivrait son éventuelle élection. 
A u cours de l'émission Cartes sur 
table, Georges Marchais déclarait 
quant à lui : «le sais ce que c'est 
que l'état de grâce. Je l'ai vécu en 
tant qu'ouvrier en 1936. Ça a été 
la décision des travailleurs dans 
l'entreprise d'engager la lutte pour 
imposer au patron les accords de 
Matignon. L'état de grâce, ce sera 
le fait que Giscard soit battu, ce 
sera la ferme volonté des travail
leurs qui par leurs luttes impose
ront leurs légitimes revendica
tions». Le lendemain, dans un édi
torial de l'Humanité, Roland Le
roy écrivait: « C e sont plusieurs se
maines de lutte, la grève de plus 
d'un million et demi de travailleurs 
qui ont permis d'arracher au patro
nat des augmentations de salaire 
de l à 15% et même 50% pour les 
plus défavorisés, la semaine de qua
rante heures, les premiers congés 
payés, la reconnaissance des délé
gués d'atelier... Jamais, nulle part, 
en aucune circonstance, les travail
leurs n'ont le moindre avantage 
sans lutte. Donc, les luttes sont 

bonnes pour les travailleurs. » 
Ce langage change du tout au 

tout de celui qui était tenu dans 
les mêmes colonnes de L'Humani
té en 1973, à la veille des législati
ves qui suivirent la signature du 
programme commun. A l'époque, 
on taisait appel à 1936 pour ten
ter d'accréditer l'idée que les 
revendications obtenues alors, 
l'avaient été grâce au résultat des 
élections. Dans le numéro 174 
de l'Humanité Rouge nous avions 
alors publié un article, intitulé 
«1936 ce fut ainsi», afin de réta
blir la réalité historique malmenée 
. Nous le republions. 

De toute évidence, certains sont 
aujourd'hui effarouchés par le 
rappel des grandes grèves de 1936. 
Un éditorial du Matin, par exem
ple, assimile cette évocation au. 
«désordre». Nous pensons quant 
à nous que, même si François Mit
terrand est élu, c'est bel et bien 
l'action des travailleurs qui si-ra dé
cisive pour imposer leurs revendi
cations à la bourgeoisie. Qu'on ne 
s'y trompe pas: quelle que puisse 
être la politique que Mitterrand 
mettrait en œuvre, le patronat et 
ses hommes dans l'Etat ne man
queront pas d'agir pour s'opposer 

aux revendications des travail
leur». Loin d'aller à rencontre 
d'une politique qui aurait pourbut 
de satisfaire les revendications 
ouvrières, l'action des travailleurs 
est, au contraire, indispensable 
pour qu'elle puisse se concrétiser 
et faire face aux inévitables 
attaques et résistances du patro
nat. L a perspective de l'action de 
masse des travailleurs ne peut 
effaroucher que ceux qui n'ont 
pas la ferme volonté de faire 
aboutir les revendications des tra
vailleurs. Le fait que Mitterrand 
s'en émeuve, n'est pas bon signe 
et confirme ta vigilance nécessaire 
à son égard. Nous avons quant à 
nous toujours été animés du point 
de vue selon lequel c'est l'action 
des travailleurs qui est décisive. En 
73 comme aujourd'hui. 

;On peut, par contre, se demander 
ce qui vaut, de la part de Georges 
MarchaiS/Ce changement d'éclaira
ge sur 1936. Si celui-ci était dû à 
une meilleure conception du rôle 
de l'action des masses, on peut 
penser que Georges Marchais tien
drait un autre langage sur 1945. 
Or que nous dit-il? Que c'est la 
présence des ministres communis 
tes qui a permis des réformes 

favorables aux travailleurs. Nous 
pensons, quant à nous, que c'est 
l'action des travailleurs, des mas
ses, des communistes, dans la 
Résistance et dans la Libération, 
qui ont été décisives. C'est le 
mouvement des masses qui a 
contraint la bourgeoisie à des 
reculs, non pas la présence des 
ministres communistes. 

De même, Georges Marchais tire
rait de 1936 d'autres leçons que 
celles qu'il tire. L'erreur, dit il, 
fut de refuser la présence de minis
tres communistes au gouverne
ment. E n 1949, le P C F , par la bou
che de Thorez, en tirait un tout 
autre bilan. «Le défaut capital du 
Front populaire, disait-il, dont 
nous avions eu l'heureuse initiati
ve, et qui a eu des côtés très posi
tifs, c'est qu'il était devenu une 
simple entente au sommet. En rai
son de la formule exclusive d'en
tente par le sommet, nous avions 
admis dans le Front populaire la 
présence d'individus qui ne son
geaient qu'à trahir le mouvement 
à la première occasion, tels Data-
dier ou Paul Faure. Voilà pour
quoi, le Front populaire a été 
impuissant contre la «non inter
vention » et contre la «pause » dont 

Léon Blum et le Parti socialiste 
prirent l'Initiative. Voilà pourquoi 
le Front populaire a été impuissant 
contre la trahison de Munich per-
prétée par Da/adier, avec l'appro
bation des dirigeants socialistes. 
Voilà pourquoi le Front populai

re s'est peu à peu désagrégé pour 
s'effondrer complètement à l'ap
proche de la guerre. » 

La leçon tirée par Marchais insis
te en somme sur le manque d'en
tente de sommet. La leçon tirée 
par le P C F en 1949 insistait plu
tôt quant à elle, sur le rôle des 
masses. 

De tout cela, nous concluons 
que ce n'est pas une meilleure 
compréhension du rôle des masses 
et de leurs luttes qui est à l'origi
ne du changement de langage sur 
1936 et sur les luttes. Elles sont in
voquées comme un moyen de 
pression au service du rapport de 
force entre le P C F et le PS. A nos 
yeux, elles sont la condition de la 
satisfaction des revendications des 
travailleurs, de l'avancée de l'his
toire dans un sens conforme à 
leurs intérêts. 

Pierre B U R N A N D 
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Il y a quelques temps, L'Huma
nité titrait: « Bien mieux qu'en 
36». Il s'agit là d'une véritable 
supercherie car 1936 ce fut bien 
autre chose que le Programme 
commun. 1936 ce fut d'abord 
et avant tout un formidable mou
vement de masse. 1936 ce fut un 
des plus grands mouvements de 
grève que mena la classe ouvrière 
de notre pays. Af in de rétablir la 
vérité historique que certains ont 
intérêt à faire oublier nous allons 
rappeler ce que fut 1936. 

Dès le lendemain 
des élections 

Le 3 mai ont eu lieu les élections. 
Léon Blum engage aussitôt les 
maquignonnages pour constituer 
un gouvernement. Déjà il annon
ce la couleur en déclarant: «Don
nons au pays /Impression du chan
gement qu'il veut». 

Le 11 mai les premières grèves 
éclatent. Plus tard, Blum dira: 
« ... Cette explosion sociale qui 
était venue frapper au visage mon 
gouvernement dès mon arrivée... » 

. ; A u Havre et à Toulouse ont 
lieu les premières occupations 
d'usines contre des licenciements 
de militants syndicaux. 

Le 14 mai les ouvriers de l'usine 
Bloch à Courbevoie occupent l'usi
ne pour une augmentation de salai
re. La presse fait le silence. 

L e 26 la grève éclate à l'usine 

Nieuport d'Issy-les-Moulineaux 
pour les quarante heures ; le même 
jour à l'usine Lavalette à Saint 
Ouen, chez Hotchkiss à Levallois. 
Les usines sont occupées, les pa
trons cèdent vite. E n divers en
droits, les ouvriers passent à l'ac
tion. 

L e 28 mai à 9 h 30 les trente-
cinq mille ouvriersde chez Renault 
se mettent en grève et occupent 
l'usine. Aussitôt des dizaines d'au
tres usines suivent. 

L e gouvernement «provisoire» 
de Sarrault envisage d'envoyer la 
police. Le patronat exige la repri
se préalable du travail avant l'ou
verture de négociations. La grève 
cesse dans certaines usines, Renault 
est évacué . L e patronat croit 
avoir gagné la partie. Le 31 mai il 
n'y a plus que dix mille grévistes. 

Mais le 2 juin la grève prend une 
nouvelle ampleur. L'industrie chi
mique, le textile, l'alimentation, 
les transports sont touchés. Deux 
cents usines métallurgiques sont 
occupées. Des séquestrations de 
patrons ont lieu. 

Le 4 juin Blum s'installe au pou
voir. Les grèves s'étendent tou
jours à travers la France entière. 

les grèves 

Aussitôt Blum lance un appel à 
la radio pour demander aux tra
vailleurs en grève de lui faire con
fiance. 

Satengro, ministre de l'Intérieur, 

déclare: «... Mon choix est fait: 
entre l'ordre et l'anarchie, Je main
tiendrai l'ordre envers et contre 
tous». Le gouvernement Blum es
saie de faire reprendre le travail 
par des promesses. Jules Moch se 
rend aux entrepôts de pétrole 
d'Ivry pour faire cesser la grève; 
les ouvriers le renvoient d'où il 
vient. Les grèves s'étendent tou
jours. Les mineurs du Nord occu
pent les puits. Les grands maga
sins arrêtent le travail. Les chemi
nots, les gaziers, etc . . menacent 
d'arrêter le travail. 

Le 6 juin on compte cinq cent 
mille grévistes. Le patronat de
mande à Blum d'organiser une en
trevue avec la C G T . C e sera la ren
contre de Matignon. Le patronat 
cède sur certains points. 

L a grève continue 

Le 9 juin, sept cents délégués des 
usines de Paris en grève se réunis
sent. Ils décident la poursuite de 
la grève jusqu'à ce que les revendi
cations soient satisfaites. 

Les patrons refusent de nouvel
les concessions. 

L e 8 juin c'est la grève générale 
dans le bâtiment. Le même jour 
presque tous les grands magasins 
sont en grève, les assurances arrê
tent le travail. 

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, 
c'est la grève générale. 

E n France et en Afrique du Nord 

deux millions de travailleurs sont 
en grève. 

Le 9 les projets de loi sont dépo
sés. 

Le 10 et 11 les congés payés sont 
adoptés, les conventions collecti
ves; le 12 les quarante heures sont 
votées. ' 

Le gouvernement Blum fait ins
taller l'armée et les gardes mobiles 
dans les régions en grève. 

Le 11 juin, lors des votes de l'As
semblée, l'économie est paralysée 
par les grèves. 

L e 1 3 les usines de la métallurgie 
parisienne commencent à être éva
cuées. Vingt mille ouvriers de chez 
Renault manifestent. 

Dans le Nord, te travail reprend 
à partir du 13. A Dunkerque, les 
grèves se poursuivent. 

L e 25 juin, il y a encore trente 
mille grévistes dans le Nord-Pas-
de-Calais. 

L e 12 juin à L y o n , vingt mille 
ouvriers sont en grève. Dans le bâ
timent, le travail ne reprendra que 
le 29 juillet. 

A Marseille, le 1 8 juin desaffron
tements ont lieu sur la Canebière 
entre les grévistes et des fascistes. 

Des manifestations de chômeurs 
ont lieu un peu partout en France. 

O n voit ainsi que c'est la lutte de 
centaines de milliers de travail
leurs, la grève avec occupation des 
usines, s'étendant sur plus d'un 
mois, qui a permis d'arracher les 
revendications telles que les qua
rante heures ou les congés payés. 
Ce ne sont pas les élections mais 

la lu t te des masses q u i l'a permis . 
O r c'est là un fait q ue l 'on essaie 
au j ou rd ' hu i de nous fa i re oub l i e r . 
La bourgeo i s i e n 'a cédé que devant 
la f o r ce et dès qu 'e l l e l'a pu el le a 
repr is ce qu 'e l l e ava i t été con t r a i n 
te de lâcher. 

L a contre-attaque 
de la réaction 

Dès septembre 1936, le pa t rona t 
crée u n «comité d'action et de pré
voyance sociale» des t iné à o rgan i 
ser la résistance des pa t rons . 

L e 7 j u i l l e t , Sa lengro , m in i s t re 
de l ' Intér ieur , déc la ra i t au S é n a t : 
«SI demain des occupations de ma

gasins, de bureaux, de chantiers, 
d'usines, de fermes, étalent ten
tées, le gouvernement, par tous les 
moyens appropriés, saurait y met
tre fin. » 

L a bourgeo is ie organise la hausse 
des p r i x q u i rogne les augmenta
t ions de salaires. 

L e 13 f év r ie r 1937, B l u m a n n o n 
ce «lapause», c ' e s t - à - d i r e le b l o 
cage des salaires. 

R ap i d emen t les quarante heures 
sont remises en cause. 

V o i l à q u i m o n t r e que tan t que 
subsiste le cap i t a l i sme , les reven
d i c a t i on s que réussissent à arra
cher les t rava i l leurs par la lu t te 
se t r ouven t remises e n cause pa r la 
bourgeo is ie dès qu 'e l l e e n a la pos
s ib i l i té . C 'es t là une aut re l eçon 
qu ' i l ne fau t pas oub l i e r . 



T u ne fais pas de la bande 
dessinée dans le sens traditionnel? 

Il existe une nou>eDe forme 
de bande dessinée pour les adul
tes qui est reconnue et lue Pen
dant un certain temps, on a con
sidéré que la bande dessinée était 
destinée aux enfants exclusive
ment et devait être vidée de tout 
contenu politique. Elle ne parlait 
pas du sexe, de la mort, du tragi
que. Les auteurs de bandes dessi
nées se réapproprient tous ces 
thèmes. C'est mal vu de la part 
de certains éditeurs. 

• C o m m e n t es-tu arrivée à 
la bande dessinée? 

Je suis venue à la bande dessi 
née un peu par nécessité, je suis 
une autodidacte J'ai le degré 
zéro de l'expérience, aucune 
culture en matière de BD. J'ai 
fait de la bande dessinée de fa
çon presque utilitaire- Mon pro
jet c'était la peinture plutôt que 
la presse. J'ai fait de moins en 
moins de peinture et de plus en 
plus de presse ! de l'illustration 
dans L'Humanité dimanche no
tamment Je me suli très vite 
sentie limitée par ce genre de 
dessin, par la capacité limitée 
de s'exprimer au travers de quel
qu'un autre. Je voulais tout au 
contraire exister un peu plus, 
ne pas être à la remorque d'un 
rédacteur. C'est une façon de 
conquérir mon indépendance, 
choisir mes sujets et m'orienter 
vers la narration. 

• T u es une des rares femmes 
professionnelles en matière de 
B D . . . 

Dans le journal Ha Nam', 
nous étions 15 dessinatrices. Des 
dessinatrices dont la qualité du 
dessin ne les empêchait pas de 
devenir professionnelles. Mais 
on hérite de l'histoire qui fait 
que la BD a été fabriquée par 
des hommes. Même si elle était 
lue par des garçons et des Tilles. 
Même si les filles avaient la pos
sibilité de s identifier aux héroï
nes de bande dessinée, a faut 
être accrochée pour en faire un 
métier. Les professions artisti
que* sont encore pour une gran
de part réservées aux hommes 
Ce sont des métiers solitaires 
avec une socialisation minimum. 
Q n'est pas évident d'être à l'aise 
au milieu des dessinateurs 

• Quelle est ta conception 
de la bande dessinée? 

O n assiste en ce moment à 
une fuite en avant. C'est le fan
tasme pour le fantasme, un piège, 
un se laisse griser. O n veut faire 
de beaux dessins, gratifiants 
pour épater la galerie , afin d'être 
connu à travers La prouesse tech
nique, graphique, la performance. 
O n a le sentiment que chez cer
tains le culte du beau destin pour 
le beau dessin est naturel, dès 
lois que les fantasma de l'auteur 
sont la base immédiate du 
dessin Je trouve que c'est une 
démarche frustrante. J'essaye de 
construire un scénario, une his
toire au lieu de m'enfermer dam 
mes idées, mes fantasmes, mes 
rêves. Les éditeurs encouragent 
plutôt cela, les très beaux 
dessins, très brillants, qui véhicu
lent le spectaculaire, ne sont pas 
dangereux. 

• Comment procèdes-tu pour 
réaliser une histoire ? 

Je travaille a partir de faits di
vers, c'est une façon de saisir une 
histoire exemplaire, de parier de 
ce qui se joue dans la société, qui 
est souvent vidé de politique, pas 
directement politique. Cest dif
ficile à faire dans la presse - en 
dehors de «Métal» Les éditeurs 

r3ood® 
«faire parler les gens 
qui n'ont pas de voix» 

ENTRETIEN AVECCHANTALMONTELLIER 

Elle pourrait réaliser des lilms ou écrire des romans. n»an elle a c h o m la bande dessinée et 
c'est très bien. Chantai Montelher, c'est d'elle nu'il s'anit, en est à son cinnuiéme album. C'est une 
des rares femmes auteurs de bandes dessinè>s. Elle raconte des histoires très réalistes, des histoires 
d'aujourd'hui qui ont pour cadre nos grandes banlieues grises. Avec « Andy Hann » elle nous narle 
des bavures policières S répétition, de la délation, du racisme, de la mise eu fiche des travailleurs 
mimi(|iés . « Andy Ganrj» veille sui votre sécurité et votre liberté. Dans» Blues», elle donne la larole 
â ceux que l'on fait taire, A ceux qui sont sans voix dans en système h i ié sur le profit maximum, 
•lut H.D. branchée sut la réalité, haute tension! 

L é o n C L A D E L 

ont des réticences, ça effraie. Les 
rapports qui régissent le monde 
de la bande dessinée, sont tou
jours ceux du héros avec sea fans 
qui s'identifient. O n attend 
d'abord de la BD qu'elle distraie, 
quelle fasse oublier les soucis de 
la vie quotidienne; ce qu'on 
n'attend pas à priori du cinéma et 
du théâtre O n a maintenu la B D 
dans les eaux de* grands anciens 
style Berge Alors qu'elle peut 
devenir un travail d'auteur 
comme un roman ou un film. 
Je pars d'événements ou de faits 

à partir desquels je m'exprime 
personnellement. Ce la i t vrai 
pour «Andy Gang». En ce mo
ment, je travaille sur l'affaire De 
Broglie Ce qui m'intéresse, ce 
-••nt les enjeux plus politiques 
en rapport avec l'Etat, la police, 
la répression. Je peux dire autant 
ce qui me travaille à l'intérieur 
de moi-même avec des faits di 
vêts de la société. 

Dam «Andy Gang» (le pre
mier album ) . f ai réalisé une fable, 
à partir, bien sûr, de la réalité. 
J'ai fait le choix de la bande des 

sinée réaliste. Bien sûr, le cinéma 
cet le moyen d'expression le plus 
complet avec les héros en chair 
et en os. La vie est transposée 
dam toute son épaisseur grâce 
au mouvement. Je veux essayer 
de restituer ça. ce n'est pas si fa
cile. U y a des limites 0 est diffi
cile de rendre les figures, les 
émotions. Plus on va vers une 
bande stylisée, codée, moins on 
a de chance de restituer les émo
tions. O n peut en dire plus à 
travers un dessin réaliste. L e réel 
c'est d'abord ce qui m'intéresse. 

Je réalise «Andy Gang» A 
partir de coupures de presse. Je 
Us un certain nombre de jour
naux. Je sélectionne un certain 
nombre d'articles. J'essaie de 
leur trouver un lien dans le 
scénario. C'est un tiers du travail. 

• Qu 'est-ce q u i t'a le p lus in
f l u en cé ? 

6 8 a marqué mon esprit dans 
le sens d'une politisation, d'une 
sensibilisation à ces choses-là. 
O n est confronté aux médias, à 
la presse avec l'explosion de l'in
formation, il est très facile de sa
voir, les nouveaux auteurs sont 
plus politisés. Manchette, dans le 
roman policier, est sensible à la 
politique. Les gens sont plus 
éveillés aux problêmes sociaux, 
aux mutations. 68 a été un mo
ment important où je me suis 
éveillée aux problèmes politiques. 
J'ai été marquée par Rosi au ni
veau cinéma, par le théâtre 
d'agit prop. les pièces brechtien-
nes. Toute cette expérience se 
ressent dans ce que je peux faire, 
dans les sujets que je choisis. 

Sam mai 68, je ferai une B D 
sans parti pris. Ce serait des des
sins oniriques. 

Il y a eu aussi la radicalisation 
de la répression. J'ai fait <• 1996» 
avant de connaître Georges Or-
w d . La société va dans ce sens-
là avec la Lo i Peyrefilte. 

• Connals-ru les lecteurs de 
tes albums? 

Il y a plusieurs tvpes . 
de rencontres. Je trouve les festi
vals de B D hypercommerciaux. 
Ils tirent la bande dessinée sers 
ce qu'elle a de plus nostalgique. 
La prouesse graphique ne n'im-
téresse pas. « Tac au tac», dessi
ner des petits Mickeys. c'est une 
vision réductrice du dessin et de 
la bande dessinée. Je préfère les 
rencontres dans les petites librai
ries avec des gens qui me lisent; 
qu'il n'y ait pas de rapports mar
chands mais de la sympathie et 
de la complicité. Que les gens 
viennent discuter et n«n pas de
mander une performance. J'aime 

que les gens me parlent du 
contenu de ce que je fabrique II 
y a deux façons de voir la B D : 
•oit on met l'histoire au second 
plan pour voir d'abord un dessin 
ou, au contraire, on met le récit 
au premier plan. C'est pour cela 
que j'avais scandalisé certains à 
Apostrophes Pour moi. c'est le 
contenu littéraire du livre qui 
m'intéresse. J'aime le dessin mais 
je veux surtout raconter des his
toires. Ce qu'on peut faire aussi 
avec une nouvelle, un film. La 
B D est un véhicule intéressant et 
populaire Je veux adapter mon 
dessin à un contenu Le dessin 
est second, ce n'est pas le moteur. 
Comment parler des choses, com
ment faire passer ce qu'on veut 
dire? O n s'intéresse au dessin 
comme un écrivain à la ponctua
tion ou aux mots pour racon
ter le choix des mots est impor 
tant . Un livre mal écrit peut 
exprimer plus de choses qu'un 
livre brillant ou qu'un précis de 
grammaire qui ne dit rien. 

La B D est un genre conven
tionnel très codé. O n y sent le 
poids des traditions, Hcrgé et Ja-
cobs pèsent lourdement sur les 
images dominantes. La tradition, 
il faut en tenir compte, bien sûr, 
et après il f iu l utiliser les codes 
pour s'exprimer. Moi . je veux 
parler des événement!» politiques 
de 1a société de façon lyrique et 
poétique. Je veux faire parler les 
gens qui n'ont pas de voix, aux
quels on ne reconnaît pas le 
droit à la parole, ceux qu'on veut 
faire taire. Savoir pourquoi on 
le* fait taire, ça éclaire la nature 
d'un pouvoir, c'est une façon de 
se placer. 


