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A propos de l'Iran 
P lus i eurs l ec teurs nous 

ont écrit pour c r i t i q u e r l 'ar
t i c l e pa ru dans le b imensue l 
N o 4 8 s u r l ' I r a n . 

U n lecteur de S t -Naza i r e 
t rouve cet a r t i c l e : • Idéalis
te, unilatéral et contradic
toire avec ce que nous 
disions auparavant sur la si
tuation en Iran ». I l écrit : 
« On oublie le point prin
cipal, qui est que le peuple 
iranien a fait subir un nou
vel échec à l'impérialisme 
américain, ce qui est déjà 
une étape importante el 
correspond aux enseigne
ments de Mao Zedong sur 
deux points : 

— 1. La nécessité de l'é
tape de démocratie nouvelle 
dans les pays dominés par 
l'impérialisme. Ce n'est pas 
le peuple qui est au pouvoir 
mais une coalition de clas
ses- (bourgeoisie nationale, 
petite bourgeoisie, paysan
nerie pauvre...). Ce n'est pas 
le socialisme, donc le peuple 
doit encore se battre contre 
la bourgeoisie au pouvoir. 

— 2. Dans la théorie des 
trois mondes, tout ce qui 
peut affaiblir les deux 
grandes puissances est posi
tif. Et dans le cas présent, 
les événements confirment 
noire thèse que l'impérialis
me américain est en pleine 
décadence, ce qui justifie 
notre méfiance accrue vis-
à-vis de l'impérialisme so
viétique qui veut prendre 
sa place ». 

D e s lec teurs de l a région 
par is ienne écrivent q u a n t à 
e u x : k Ceci nous fait poser 
une question. Et si l'Iran 
se rapprochait de l'URSS 
penserait-on que la victoire 
sur k Shah et les USA 
est une bonne ou mauvai
se chose à l'étape actuel
le ? C'est-à-dire : est-ce 
qu'une, fois de plus, les con
tradictions entre le peuple 
et sa bourgeoisie sont au 
deuxième plan par rapport 

aux contradictions peuples/ 
deux superpuissances ? Pour 
parler crûment : vautÂl 
mieux un peuple iranien 
réprimé par le Shah et 
ses protecteurs US ou un 
peuple qui s'en libère quitte 
à ce que l'URSS étende 
son influence ? N'esl<e pas 
en plus mécaniste de le 
poser ainsi, car cette victoire 
a fortifié l'unité, la comba
tivité du peuple, sa force 

pour se battre pour l'indé
pendance nationale ? Au
quel Cas, pourquoi ce ton 
désabusé et inquiet de l'ar
ticle ? #. 

Nos lec teurs o n l r a i son 
d e c r i t i que r l ' insu f f i sance de 
nos a rguments avancés dans 
cet a r t i c l e p o u r jus t i f i e r nos 
in ter rogat ions s u r l'évolu
t i o n de l a s i tua t i on en I r a n . 
I l aurait f a l lu être p l u s 
précis et p l u s c la i r . 

P o u r b i e n ana l yse r l a s i 
t u a t i o n en I r a n , i l faut la re
p l a ce r dans le c o n t e x t e 
g lobal de l a s i tua t i on inter
na t i ona l e et pa r t i r des i n 
térêts du peuple d ' I r a n , 
d o n t n o u s sou tenons sans 
réserve la l u t t e q u ' i l a menée 
p o u r chasser le S h a h . 

I.o peuple i ranien se hat 
p o u r l 'indépendance et l a 
démocratie. 

O r , si le peuple i r a n i e n 
a remporté u n e v i c t o i r e 
d a n s sa lut te con t r e l ' i m 
périalisme américain — e t 
n o u s nous en réjouissons 
profondément — i l n 'est pas 
d u tout dans s o n intérêt 
de t ombe r ma in t enan t dans 
les bras de l a superpuissance 
soviétique. Ce l l e - c i est à l 'af
fût, i l est dans sa log ique 
Impérialiste de tenter de 
pro f i t e r de l'échec encaissé 
pa r les U S A en I r a n p o u r 
y p lacer ses p ions . 

L ' h i s t o i r e récente de l a 
lut te anti-impérialiste m o n 
t r e q u ' i l n e su f f i t p lus 
q u ' u n e lu t te soit dirigée 
con t r e le seul impérialis
me américain p o u r être 
v i c tor i euse : elle do i t auss i 
être prête à a f f r on te r le 
social-impérialisme. L e p e u 
ple v i e tnamien s 'es l bat
t u héroïquement, pendan t 
des années, con t r e l'iropé-
r i a l i sme U S — U est m a i n 
t enant dominé par l ' U R S S . 
A - t - i l a ins i conqu is l a l iber
t é ? N o n , i l es passé d ' u n 
esclavage à u n aut re . Kt 
n o u s devons en t i rer les le
çons. N o u s devons auss i ré
fléchir a u x expériences de 
l ' E th i op i e , de l ' A n g o l a , de 
l ' A f g h a n i s t a n , e t c . 

Dans la s i t u a t i o n ac tue l 

l e , le gouvernement de K h o 
m e i n y pose p lus d 'une inter
r oga t i on par rappor t à sa 
capacité d ' o f f r i r u n e résis
tance e f f icace à l a poussée 
soviétique. L e peuple i ra 
n i en n ' a , appa r emmen t , pas 
été éduqué dans le sens de 
l'inéluctable lu t te con t r e la 
pénétration soviétique. K h o 
m e i n y a , certes, dénoncé 
en t e rmes généraux les d e u x 
superpuissances . C e sont es
sent i e l l ement sur ses actes 
c u ' i l f audra le juger . S ' i l 
s engage dans la vo ie de l a 
résistance à l o u l e ingérence, 
n o u s nous en réjouirons 
e t n o u s le sou t i endrons , 
m a i s p o u r l ' I n s tan t , le p e u 
ple i r an i en doit demeure r 
v ig i lant . 

E n ce q u i concerne l a dé
mocra t i e . I l est vra i que 
K h o m e i n y a été sou t enu 
par le peuple en ra ison d e 
s a f e rme l u t t e con t r e le 
S h a h et rimpérialisme amé
r i c a i n . Ma i s sur l e p l an 
intérieur, cer ta ines de ses 
concep t i ons sont parfai te
m e n t rétrogrades ! E l l e s ne 
correspondent pas à ce que 
Mao appela i t l a « démocra
tie nouvelle » ( c o a l i t i o n de 
p lus ieurs c lasses sous l a d i 
r e c t i o n d u Par t i c o m m u n i s 
t e ) . L a lo i is lamisque que 

• K h o m e i n y et ses p roches 
veulent ins t i tue r et q u i est 
d ' a i l l eurs appliquée dans 
d ' au t res p a y s est sur p lus 
d ' u n po int par fa i t ement bar
bare , et i l est à prévoir 
que le peuple i r an i en sera 
amené à s ' y opposer. 

Annie BRUNEL 

A propos du film 
«L'Arbre 

aux sabots» 
J ' a i v u arec re tard le 

f i l m « L'arbre aux sabots m 
d u q u e l l'Humanité rouge 
b imensue l l e No 40 fa isait 
une c r i t i q u e p lus qu'élogieu-
se . 

C o m m e H . B e r t h a u l t , j ' a i 
été impressionné par la 
a beauté a des images — en
core q u ' i l f audra i t , u n e fo is 
pour t ou t es , savo i r si les 
canons de la beauté se
r o n t tou jours c e u x que 
n o u s impose la bourgeoi 
sie a u point que nous pen
sons q u ' i l s sont nôtres. Ma i s 
i l me semble qu'au-delà 
d e ces impress ions , l a c r i t i 
q u e fa i t e par H . B e r t h a u l t 
reste à côté de l a réalité. 

I l me semble que le 
cinéma i t a l i en , dans la pé

r iode ac tue l l e , a cela de b i en 
pa r t i cu l i e r q u ' i l est réalisé 
dans u n pays' cap i ta l i s te 
où le P C I — grâce à une 
a l l i ance contre-révolution
naire — est a u x portes 
d u p o u v o i r ; les l i m i t o de 
l ' e xp ress i on ar t i s t i que , mê
me pour te cinéma, sont 
fixées par cette s i tua t ion 
e t , q u a n d le réalisateur 
représente ce pays au fes
t i va l de Cannes , c o m m e 
c'est le cas, où le f i lm a 
r e cue i l l i t ous les honneurs , 
o n mesure m i e u x la c ib l e 
recherchée. 

A l 'époque actue l le , la 
c r i t i que que l l e que soit la 
d i s c i p l i n e analysée doit te
nir c o m p t e , pour les produc
t i ons récentes, de l ' appar i 
t i o n et d u développement 
d u révisionnisme, de l ' i m 
mense liberté q u ' i l a offer
te à l a bourgeois ie de gom
mer ou de falsi f ier l 'h is 
t o i r e ; avec e l le , i l par ta
ge la responsabilité d u dé
ve loppement de tous les 
c o u r a n t s passéistes, pessi
m i s t e s , dont c e f i lm est 
u n e x e m p l e : 

F a u t - i l essent ie l l ement se 
cen t re r sur l'œuvre elle-
même, o u ta considérer 
c o m m e une o c c a s i o n de dé
ve lopper u n d i s c o u r s po l i t i 
co-idéologique ? Ce lu i - c i r i s 
que de deven i r rap idement 
stéréotypé, i l nous semble 
d o n c p l u s jus te de se cen t re r 
d ' a b o r d s u r l'œuvre. 

C o n c e r n a n t « les canons 
de la beauté... » i l nous s em
ble u t i l e de rappe ler que s i 
la bourgeois ie est actue l l e 
m e n t d o m i n a n t e , elle n ' es t 
pas l a seule classe à i n f l u 
encer les p r o d u c t i o n s c u l 
tu re l l e s . Ce serai t une v i s i on 
b i en pess imis te de ne pas 
voir l ' i n f luence sur l 'ar t des 
lu t t e s des c lasses opprimées. 

B i e n que c e f i l m ne nous 
m o n t r e que l 'oppress ion s u 
b i e par les paysans , à l ' e x 
c l u s i o n de t o u t e révolte, 
ce la ne n o u s para i t pas su f f i 
sant p o u r le qua l i f i e r de 
pess imis te . N o u s pensons 
c o m m e L o u S i n q u ' i l y a 
d e u x sortes d'œuvres : cel les 
q u i mon t r en t les masses en 
m o u v e m e n t ct ce l l es q u i 
dénoncent l ' oppress ion et 
l ' e xp l o i t a t i on , « L ' A r b r e 
a u x sabots i appart ient à 
ce t te deuxième catégorie. 

I l ne nous semble guère 
poss ib le de so r t i r de là 
résignés, c'est b i en plutôt 
des sen t iments de révolte 
que p rovoque en nous ce 
f i l m . 
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agresseurs jusqu'à l a v i c to i r e 
f inale. 

Aux côtés du 
peuple cambodgien 

L e s pa t r i o t es cambodg i ens mènenl 
l a v ie rude a u x agresseurs v i e tnamiens . 
L a radio du K a m p u c h e a démocrati
que appor te régulièrement d e s in for
m a t i o n s précises à ce suje t . 

L e s a g r e s s e u r s e n d i f f i c u l t é 

M o n d o l k i r i : D u 17 au 19 février. 
7 0 V i e t n a m i e n s tués, 2 véhicules 
m i l i t a i r e s détruits. 

K rat té : 1 6 V i e t n a m i e n s tués pen 
dant le même temps. 

K o m p o n g C h a m : L e s 2 0 et 2 1 
février, 8 ennemis tués, 10 véhicules 
détruits. 

K o m p o n g T h o m : 7 tués et u n 
véhicule endommagé, 

P h n o m P e n h : L e 2 1 février, at 
taque concertée au nord-ouest e l au 
sud de la cap i ta le fa isant 5 8 m o r t s 
p a r m i les V i e t n a m i e n s et 2 5 blessés. 
U n dépôt de m u n i t i o n s a été i n c en 
dié au c o u r s de l 'opération. 

K r a k o r : 6 0 V i e t n a m i e n s tués le 
2 1 février et cap ture de matériel 
de guerre et de médicaments. 

Bu t iumbang : A t t a q u e s u r l a v i l l e 
le 2 3 février. B i l a n : 3 0 V i e t n a m i e n s 
tués c t cap ture de 3 0 a rmes . D'après 
l'AFP, les V i e t n a m i e n s sera ient litté
ra l ement c l aquemures dans la deuxiè
m e v i l l e du pays et ravitaillés pa r 
parachutage car toute c o m m u n i c a t i o n 
avec l'extérieur leur serai t déjà cou 
pée. 

Takéo : U n général de d i v i s i on 
adjo int v i e tnamien au ra i t é té tué 
dans u n e embuscade se lon VAFP. 

Wat C h a k et Wat T h m e i : l , es 1 9 
et 2 0 février, p lus de 160 V i e t n a m i e n s 
blessés et saisie d ' u n e grande quantité 
d 'armes . 

L e r i z m i s e n sûre t é 

L e V i e t n a m est déjà confronté 
à u n problème de rav i t a i l l ement 
inso lub le , pour les 1 0 0 0 0 0 h o m m e s 
de t r oupes q u ' i l en t re t i en t s u r l e so l 
cambodg ien , L e s résistants o n t coupé 
l a p lupar t des voies p r inc ipa l e s , isolé 
les po r t s . L e s V i e t n a m i e n s o n t eu le 
dépit de t rouver presque t o u j o u r s les 
greniers à r i z v ides d a n s les vi l lages 
q u ' i l s invest issaient . L e s réserxes de 
céréales avaient u n p e u pa r t ou t été 
déménagées préventivement dans les 

zones de m a q u i s contrôlées par l ' A r 
mée révolutionnaire du K a m p u c h e a . 

U n e c o n f é r e n c e n a t i o n a l e 

s u r l a gué r i l l a 

U n mois à pe ine après l 'agression 
v i e tnamienne , u n e conférence nat io
na le sur l a guérilla a rassemblé . 
cadres d ir igeants de la guérilla e n 
différentes régions du p a y s et 2 3 0 
cadres de d ivers départements. L a 
conférence a analysé l a s i t u a t i o n de
pu is l ' i n vas i on v i e tnamienne a ins i 
que les p o i n t s f o r t s et les po in ts 

U n m e e t i n g d e s o l i da r i t é d e 
K A s s o c i â t i o n 

B e l g i q u e - K a m p u c h e a 

L e 1 6 février, u n cha l eureux mee
t ing de solidarité avec le K a m p u c h e a 
démocratique s'est tenu à B r u x e l l e s 
sous la présidence de l ' assoc ia t i on 
B e l g i q u e - K a m p u c h e a . I l a rassemblé 
des représentants des t ro is dernières 
délégations de p a y s européens â avo i r 
visité le K a m p u c h e a peu avant l 'agres
s i on v i e tnam i enne : belge, a l l emande 
et française e l le président du comi lé 
des patr io tes du K a m p u c h e a démocra
t i que e n K r a n e e . M . Nge l C h h o p i n i n t o . 
I l s ont témoigné des réalisations d u 
p a y s au c o u r s des t ro is années q u i o n t 
s u i v i s a libération et appelé à ce que 
se développe u n large mouvemen t 
de solidarité avec le peuple c a m 
bodgien q u i lu t te pour récupérer sa 
souveraineté nat ionale et chasser les 
V i e t n a m i e n s . 

D e s v o i x h o n n ê t e s a u x U S A 

P r o c h a i n e m e n t v a se tenir a u x 
E t a t s - U n i s le congres d 'une associa-

So lda t s de l'armée révolutionnaire d u K a m p u c h e a 

« Multiplier les actes de guérilla ». 

fa ib les d u K a m p u c h e a et de l 'enne
m i . E l l e a fa i t u n b i l a n d u premier 
m o i s de l a guérilla en vue d 'acero i -
t re l 'o f fensive p o u r la libération de 
t ou t le p a y s et s 'est f ixée les objec
t i fs su i van ts : 

— Défendre le p o u v o i r des ouvr i e r s 
et des paysans . 

— Défaire le p o u v o i r f an toche m i s 
en p lace pa r les V i e tnamiens . 

— Mob i l i se r le peup l e et développer 
l a p r o d u c t i o n p o u r parven i r à se 
suf f i re économiquement. 

— M u l t i p l i e r l e s actes de guérilla 
p o u r a f f a ib l i r c o n s t a m m e n t les 

tk>n d ' a voca t s e l de j u r i s t e s , l a N a 
t i o n a l l a w y c r s G u i k l , q u i a lutté pa r 
le passé c o n t r e l'impérialisme U S à 
C u b a , au V i e t n a m . L e s dir igeants de 
cette assoc ia t ion o n t récemment pr i s 
la tête d ' u n e campagne dirigée con t r e 
le K a m p u c h e a démocratique ct pro
jeté d ' inv i t e r à ce congrès des délé
gat ions cuba ine et v i e tnamienne . M a i s 
Us ne semblent pas fa ire l'unanimité 
car u n t e x t e réfutant les a rguments 
employés p o u r c e t t e campagne et ré
c l aman t l a c o n d a m n a t i o n de l 'agres
s i on v i e tnam i enne va être présenté 
à ce congrès. ( I n f o r m a t i o n The 
Call). 

Annie BRUNEI. 

S I D E R U R G I E \ 

Développer la solidarité 
la plus large 

L e 2 7 décembre de rn i e r , le Comité c e n t r a l d u 
P C M L lançait u n a p p e l : « D u Travail pour tous f 
Denain, Lonçwy. Dunkerque, solidarité ! ». 

A c e t t e époque, i l ne faisait déjà a u c u n dou t e 
que le nombre de chômeurs approcha i t des d e u x 
mi l l i ons , q u e l ' emp lo i était le problème No 1 de la 
c lasse ouvrière. 

E t le c o u p porté début décembre con t r e les s i 
dérurgistes plaçait ces dern ie rs a u x premières lignes 
sur c e f ront p r i n c i pa l de l ' emp lo i face à l 'o f fensive 
que c on t inua i t à développer la classe pa t rona l e 
con t r e la classe ouvrière et t o u s les t r ava i l l eu rs . 

D u po int de vue de la solidarité envers des 
frères de classe frappés par l ' ennemi , en première 
ligne face à l 'o f fensive pa t rona le , cet appel était 
déjà on ne peut p lus o p p o r t u n Ma is , à bien d ' au t res 
égards, ce t te lutte c once rne t o u t e la classe ouvrière : 

— L a sidérurgie, s ou rce d i r ec e de pro f i t s p o u r tes 
monopo l e s , est aussi la base v i ta le sur laquel le repose 
toute l'activité indust r i e l l e : elle c ond j i i onne d o n c 
les pro f i t s dans toutes les b ranches . C ' es t u n po in t 
sensible p o u r tous les monopo l es où i l est poss ib le 
de por te r des coups sérieux. 

— A u t o u r des sidérurgistes, eux-mêmes c o n c e n 
trés géographiquement et dans de grosses us ines 
( donc dans des cond i t i ons favorables pour u n i r , o r 
ganiser et développer leur lu t t e ) , i l y a toute une 
popu l a t i on frappée par les répercussions en chaîne 
des l i c enc i emen ts : des v i l l es entières sont menacées 
de mor t . Ce t t e p o p u l a t i o n , très largement ouvrière, 
est prête à sou ten i r et sou t i en t la lu t te des sidérur
gistes : la pa r t i c i pa t i on mass ive à la journée d u 16 en 
était u n e preuve , c o m m e sa mob i l i s a t i on immédiate 
après l ' i n t e r v en t i on policière au relais-télé de L o o g w y . 

A i n s i , s' i l est une lut te dans laquel le la c lasse 
ouvrière a u n e c h a n c e de donne r u n c o u p d'arrêt à 
l 'o f fensive pa t r ona l e , c 'est b i en celle-là ! E t d ' a i l l eurs , 
si u n c o u p d'arrêt n 'est pas donné i c i . d ' au t res s u i 
vront : la bourgeois ie a ses p l a n s q u i sont d ' ensemb le , 
même si e l le les exécute étape par étape ; 

— E n f i n , les m u t a t i o n s , r econvers ions , pré-retrai
tes et aut res remèdes d u genre ne sont p lus de mise 
pour les sidérurgistes ni l 'espoir i l lusoire en que lque 
échéance électorale, en t r e t enu ces dernières années 
par les leaders des pa r t i s de gauche , espoir q u i avait 
largement détourné les t rava i l l eu rs de la vo ie de la 
lu t te . 

E t de fa i t , les sidérurgistes lu t t en t , avec u n e 
détermination q u i soulève l'inquiétude dans les rangs 
de l ' e n n e m i car t o u s les m o y e n s m i s en œuvre jus 
q u ' i c i pour l a br i ser n ' on t f a i t que la renforcer . I n 
t e rven t i on des f l i c s , enquêtes par l ementa i r es , d is 
cuss ions organisées entre gouvernement et s ynd i 
cats — et ce q u i en sor t —, d i s c o u r s p l eu rn i cha rds 

des min is t res et hommes po l i t i ques de t o u s bords , 
promesses de t o u s o rdres , p lans t o u s p lus beaux 
les uns que les autres : a u t a n t d ' e f f o r t s et de manœu
vres pour les amener sur u n aut re t e r r a i n , au tan t 
d'échecs ! O n par le ma in t enan t de o sess ion parle
menta i r e ex t rao rd ina i r e » : P C F , P S . r ad i caux de 
gauche , R P R se r e t r ouven t côte à côte p o u r l ' e x i 
ger I 

E n 1968, De G a u l l e ava i t d i s sous le Pa r l ement 
( l e P C F avait été le premier à le réclamer) et le grand 
m o u v e m e n t de ma i a ins i dévoyé sur le t e r ra in élec
to ra l et pa r l ementa i r e était v enu s'éteindre au p ied 
des urnes . C ' es t une a rme que la bourgeois ie a déjà 
expérimentée con t r e la lu t te de masse des t rava i l 
leurs ; elle la b rand i t à nouveau , p o u r prévenir cette 
fo is u n m o u v e m e n t d ' amp l eu r comparab l e à Ma i 
1 9 6 8 et sur tout p o u r détourner, isoler e t , en f in de 
c o m p t e , br iser ce lu i en c o u r s des sidérurgistes. 

A u beso in , leur fera-t-on c a d e a u , contre 
les l i c enc i ements m a i n t e n u s , de la peau t r op rugueu
se d ' u n B a r r e ! 

E t i l y a aussi les élections européennes q u i 
vont pouvo i r détourner l ' a t t en t i on de la classe o u 
vrière et l ' amener hors d u t e r ra in de l a lu t t e . . . 

Les sidérurgistes ne sont tombés jusqu ' i c i 
dans a u c u n piège. I l s sont restés sur la bonne voie . 

Mais q u ' o n imagine les e f f o r ts et les sacr i f ices 
que cela représente : il y a des m i l i t an t s , il y a des 
t rava i l l eu rs q u i sont sur l a brèche c o n s t a m m e n t 
depu i s des m o i s i E t leur lu t te reste enco re dispersée, 
isolée ! 

A u t a n t de f a i t s , au tan t de ra isons q u i j u s t i 
f ient p le inement l 'appel de no t re comité cen t ra l ! 

A u t a n t de ra isons q u i jus t i f i en t que tous les 
e f f o r ts soient fa i ts pour la solidarité la p lus large et 
l a p lus m u l t i f o r m e à l'égard des sidérurgistes, y 
c o m p r i s (et d 'abord ) ce l l e en t r e les sidérurgistes 
menacés à D e n a i n ou L o n g w y et les aut res à D u n -
k e r q u e . à F o s . à Sac i l o r -So l l a c . 

Q u e t ou t notre p a r t i , que t o u s les m i l i t an t s 
q u i veu len t des succès et l'unité de la classe o u 
vrière dans leurs ent repr i ses , dans l eurs s ynd i ca t s , 
p rennent des in i t ia t ives p o u r que s ' e xp r ime le p lus 
largement possible la solidarité à l'égard des sidérur
gistes en lut te ! Q u e ces de rn i e r s so ient informés de 
ces in i t ia t ives : sent i r la solidarité, ce la est bon 
p o u r le m o r a l I Q u ' i l s so ient invités à ven i r fa ire 
connaître leur comba t , leurs difficultés, leurs be
so ins ou q u ' o n a i l le les rencont re r sur p lace ! 

E n t ou t premier l i eu c e u x de L o n g w y et c e u x 
de D e n a i n I 

Jacques DUROC 



L ' E V E N E M E N T CHINE-VIETNAM : 

Qui a peur du retrait 
simultané ? 

15 jours après-le début de la contre-attaque 
chinoise contre le Vietnam, les combats 
se poursuivent toujours sur le terrain : une vive 
activité diplomatique se développe à FONU 
et les commentaires vont bon train sur les 
objectifs et les conséquences de l'action chinoise. 

I l f au t rappe ler à ce sujet que l 'ac
t i o n ch ino i se n ' es t q u ' u n développe
m e n t d 'une s i tua t i on antérieure d o n t 
l'entière responsabilité appar t i en t a u 
V i e t n a m . L a persécution et l ' e xpu l 
s i on de centa ines de mi l l i e r s de res
sor t i ssants ch ino i s du V i e t n a m , v ivant 
e n bonne inte l l igence avec le peuple 
v i e tnamien , s'est accompagnée d 'une 
mob i l i s a t i on m i l i t a i r e générale con t r e 
la C h i n e . 

A t t a q u e o u c o n t r e - a t t a q u e ? 

D e p u i s p lus ieurs m o i s déjà, l'armée 
v i e tnamienne était e n état d 'a l e r te , 
rappela i t mass i v ement ses réservistes, 
racco la i en t de n o u v e a u x h o m m e s de 
t roupes , ins ta l l a i t t ou t u n dispos i t i f 
de miss i les tournés con t r e la C h i n e . 

A la frontière c o m m u n e longue 
de 1 3 0 0 kilomètres, les p rovoca t i ons 
armées se m u l t i p l i a i e n t depu i s p lu
sieurs années : se lon les autorités 
chino ises , le b i lan s ' en établit a ins i : 
1 2 1 pour 1 9 7 4 ; 4 3 9 pour 1 9 7 5 ; 
7 5 2 p o u r 1 9 7 6 ; 9 8 6 pour 1977 ; 
1 108 pour 1 9 7 8 ; 1 2 9 pour le seul 
mots de j anv i e r 1 9 7 9 . 

Jusqu'où deva i t a l ler la longue 
pat i ence de la C h i n e ? Pékin m u l t i 
p l i a i t du ran t t ou t ce t emps , les aver
t i ssements et mises en garde, t ou j ours 
assort is d 'o f f res de négociations. 

L e 2 5 décembre dern ier , pa r e x e m 
ple, le Quotidien du peuple p u b l i a i t 
u n éditorial q u i se c o n c l u a i t a ins i : 

t La patience et la retenue du peu
ple chinois ont des limites. La Chine 
ne vexe personne et ne permet à per
sonne de la vexer. Si on ne nous 
attaque pas, nous n'attaouons pas 

mais si on nous attaque, nous 
contre-attaquerons. Nous n'avons 
qu'une parole. Nous tenons à avertir 
solennellement les autorités vietna
miennes : si vous continuez è agir 
arbitrairement en vous appuyant sur le 
soutien soviétique pour réaliser vos 
ambitions insatiables vous ne man
querez pas de subir un châtiment 
mérité. Et n'allez pas dire que nous 
ne vous avons pas prévenus .' ». 

L e j our même de la r iposte c h i 
noise , une nouve l l e o f f re de négocia
t ion" était fa i te à Hanoï . Les dir igeants 
v i e tnamiens ava ient beau j eu a lors 
d ' a f f i rmer b r u y a m m e n t qu ' i l s ne né
goc iera ient pas sous la press ion des 
armes . Ma i s i l est bon de rappeler à 
ce sujet qu ' i l s ava ient rejeté aupa
ravant toutes tes mu l t i p l e s proposi 
t i ons de négociations of fertes par la 
C h i n e . 

Ce l l e -c i en commençant son of fen
sive, p r ena i t u n engagement so lenne l 
devant le m o n d e ent i e r : e l le a f f i rma i t 
que son a c t i o n était limitée dans 
l 'espace et dans le t emps et qu 'e l l e 
ne r evend iquera i t ni n ' occupera i t a u 
c u n pouce du ter r i to i re v i e tnamien . 

L a p o r t é e d e l a « l e ç o n » 

Q u e l était alors l ' ob jec t i f de sa 
r ipos te ? L e s textes o f f i c i e l s e t les 
c o m m e n t a i r e s ch ino i s sont c la i rs sur c e 
po in t . H fau t donne r au V i e t n a m u n e 
bonne * leçon » qui le dissuade de 
poursu i v r e ses provocat ions armées 
con t r e la C h i n e . C'est-à-dire le va in
cre m i l i t a i r e m e n t dans une bata i l l e 
de grande a m p l e u r avec ses d iv i s ions 
d'élite. Q u a n d u n agresseur re fuse 
d ' entendre ra i son , i l n ' y a que d e u x 
a t t i tudes à lui opposer : c ou rbe r 
les épaules devan t ses prétentions 
o u fa ire f r on t et r iposter . L e V i e t n a m 
do i t être c o n t r a i n t par la force à 
fa i r e la p a i x à la frontière sino-viet-
namienne pu i squ ' i l n 'accepte pas de 
la f a i r e au t r e me n t . 

L ' a t t i t u d e ch ino i se revêt a ins i u n e 
portée q u i dépasse très largement 
le cad r e du seu l con f l i t s ino -v i e tnamien 
dans lequel elle a pr i s so in de l a can 
t onne r . 

L ' e x p a n s i o n n i s m e v i e tnamien , en
couragé ouve r t emen t par l ' U R S S est 
u n danger p o u r la p a i x et la sécurité 
de toute l ' A s i e du S u d - E s t . L e V i e t 
nam a déjà s o u m i s le Laos où séjour
n e n t en pe rmanence 7 0 0 0 0 de ses 
so ldats . I l a agressé et o c cupe t ou 
j ours m i l i t a i r e m e n t le K a m p u c h e a 
démocratique con t r e la volonté évi
den te de son peuple . I l se fa i t le 
propagand is te du f ameux « Pac te de 
sécurité co l l ec t i ve en As i e » au m o y e n 
duque l Moscou cherche à asseoir 
s o n in f luence dans la région. I l b ran 
d i t la menace de son armée déjà f o r te 
de 6 5 0 0 0 0 h o m m e s et son a l l i ance 

A v a n t l a riposte ch ino i se , l a persécution et l ' e x p u l s i o n de centa ines de mi l l i e r s de 
ressort issants ch ino i s du V i e t n a m . . 

La grande patience de la Chine. 

mi l i t a i r e avec l ' U R S S p o u r in t im ide r 
les p a y s de l ' A S E A N . l l _ j oue déjà en 
As i e le rôle détestable d ' u n nouveau 
C u b a , considérablement p l u s pu i ssant 
d o n c p lus dangereux que son modèle 
latino-américain. 

F a c e à c e t t e poussée de l ' e xpan 
s ionn isme v i e tnamien e t soviétique 
dans la région, la ferme, a t t i tude 
adoptée par l a C h i n e face a u x provoca
t i ons armées d u V i e t n a m , a va leur 
d ' exemp le pour les pays et peuples de 
la région m a i s aussi du m o n d e ent i e r . 
E l l e rappel le à tous que devan t les 
agresseurs e t les f au teurs de guerre 
impérialistes, i l ne f a u t pas céder 
d u t e r ra in , m a i s cont re -a t taquer , p o u r 
les dissuader, pa r les a rmes t an t q u ' i l s 
n ' entendent pas d ' a u t r e langage, d ' a l 
ler plus l o in . 

Des pertes en v ie h u m a i n e s s o n t 
b i en sûr à déplorer des d e u x côtés 
dans une te l le s i t u a t i o n m a i s elles sont 
sans doute i n f i n imen t m o i n s lourdes 
que ce l l es q u i résulteraient f i na l ement 
d ' u n e cap i tu l a t i on devant les f au teurs 
de guerre impérialistes. 

I l f au t soul igner auss i l ' a t t i tude 
exempla i re adoptée par l'armée c h i 
no ise dans ce t te a c t i o n : préoccupation 
d'épargner tes v ies c iv i l es ( i n t e rd i c t i on 
de l ' emplo i des a rmes lourdes dans 
les vi l lages, par e x e m p l e ) , s ouc i d ' ex 
p l iquer le sens de leur a c t i o n à la po
p u l a t i o n v i e tnamienne . T o u t e la pro
pagande ch ino i se , par a i l l eurs , p r e n d 
bien soin de dist inguer la po l i t i que 
actue l l e des dir igeants de H a n o i d u 
peuple v i e tnamien et m e t e n avant 
l'amitié passée, et q u i do i t se réta
b l i r , q u i a u n i les d e u x peuples . 
Vo i là q u i con t ras t e avec l a ha ineuse 
propagande v i e tnamienne â la f r on 
tière d o n t les h a u t s par l eurs , ces 
dern ie rs mo i s , ne cessa ient de dé
verser des insu l tes c o n t r e les C h i n o i s 
traités de « ch i ens m o n s t r u e u x » et 
« rebuts de l'humanité » . 

M o s c o u e t H a n o i , a d v e r s a i r e s 
f a r o u c h e s d u r e t r a i t s i m u l t a n é 

I l en t r a i t dans le ca l cu l d u V i e t 
nam e l de ses ma i t r es soviétiques de 
faire c o n d a m n e r largement l a C h i n e 
c o m m e « grand pays » sans défense. 
Ma i s cet ob jec t i f était que lque peu 
con t rad i c t o i r e avec les rodomontades 
de Hano i ' se r evend iquant « l a troisiè
me armée du monde » '. P a r a i l l eurs ce 
n'est pas la tai l le d ' u n p a y s q u i do i t 
serv ir à le juger dans u n semblab le 
c o n f l i t mais la po l i t i que q u ' i l adopte . 
C u b a en est u n bon e x e m p l e . 

L e s p lans v i e tnamiens o n t d o n c 
p i teusement échoué. A l ' O N U , c o m 
me dans l ' ensemble des c o m m e n t a i r e s 
i n t e r n a t i o n a u x , le V i e t n a m est b i en 
l o in de susc i ter l a s y m p a t h i e ou la 

compass i on . S o n agression bruta le 
con t r e le K a m p u c h e a est enco re t r o p 
fraîche p o u r avo i r été effacée des mé
moires. C e n 'es t d o n c pas le seu l c o n 
f l i t ent re l a C h i n e e t le V i e t n a m q u i 
sst évoqué mais l ' ensemble de la grave 
s i tuat ion q u i prévaut e n As i e du S u d -
E s t et où le V i e t n a m ne joue pas le 
beau rôle. A u conse i l de sécurité de 
l ' O N U , u n e quasi-unanimité s 'est dé
gagée p o u r lier la q u e s t i o n de son 
agression con t r e le K a m p u c h e a et l a 
présence actue l l e des t roupes ch ino i 
ses sur le so l v i e tnamien et réclamer 

le re tra i t de t ou t e s les forces étran
gères du K a m p u c h e a c o m m e d u V i e t 
n a m . L a majorité des pays du t iers 
monde , les p a y s européens, les U S A 
mais aussi la R o u m a n i e et la Yougos 
lavie o n t adopté ce t te pos i t i on . L a 
C h i n e a fa i t savo i r qu 'e l l e n ' y était 
pas opposée et n 'a pas usé de s o n d ro i t 
de veto c o n t r e ce t te o r i en ta t i on . 

I l n ' en va pas de même d u V i e t n a m , 
de l ' U R S S e t de ses sate l l i t es que la 
propos i t i on de « retrait simultané » 
enrage littéralement. C 'est que . con
t r a i r emen t à la C h i n e q u i a tou jours 
déclaré h a u t e t f o r t qu 'e l l e se ret ire
ra i t t o t a l emen t d u V i e t n a m une fo is 
sa cour t e r iposte achevée, le V i e t n a m 
con t inue de n ier , con t r e t ou te éviden
ce et au mépris même des aveux q u ' i l 
a déjà passés s u r c e p o i n t , son agres
s ion et son oc cupa t i on mi l i t a i r e d u 
K a m p u c h e a e t e n t e n d b i en l a perpé
tuer . S o n refus obstiné du « r e t ra i t s i 
multané » , sou t enu pa r le veto soviéti
que, c on t r i bue à le démasquer c la i re 
m e n t a u x y e u x du m o n d e ent ier et à 
lu i fa ire endosser son véritable rôle 
dans ce t te a f fa i r e q u i est ce lu i d'agres
seur et n o n de v i c t ime . 

Pas p l u s qu 'e l l e ne gêne la Ch ine , 
l ' ex igence de re t ra i t simultané, par 
ai l leurs , ne gêne en r i e n ses a m i s q u i 
savent — et les f a i t s à ven i r ses char 
geront de le démontrer à c e u x q u i en 
douten t — que la C h i n e t rava i l l e con t r e 
les f au teurs de guerres impérialistes 
et q u e , c on t r a i r emen t a u x impérialis
tes, elle n 'a q u ' u n e paro le . 

Annie BRUN E L 

Action pour 
la paix ( n'est pas 

pacifisme 
U n certain nombre d 'amis de 

la Ch ine se sont émus de la riposte 
chinoise en territoire vietnamien 
estimant que toute présence de 
troupes hors du territoire national 
est en soi condamnable. 

Cette aff irmation, à laquelle 
la République populaire de C h i n e 
s'est toujours conformée pour l'es
sentiel , doit pourtant être examinée 
concrètement. 

A plusieurs reprises dans 
l 'histoire, des troupes de la Répu
blique populaire de Chine se sont 
déjà battues sur un sol étranger : 

— E n 1950 , durant la guerre de 
Corée, plusieurs centaines de mi l 
liers de volontaires chinois se sont 
battus aux côtés de leurs frères 
coréens contre l'impérialisme U S . 
L a Ch ine répondait ainsi à une 
demande précise du gouvernement 
légal de Corée. 

De la même façon, pendant la 
guerre de libération anti-américaine 
du Vietnam, plusieurs dizaines de 
mill iers de Chino is ont soutenu 
l'effort de guerre vietnamien en 
coopérant à divers secteurs, no
tamment le génie civil et la défense 
anti-aérien ne. Beaucoup d'entre eux 
o n l payé de leur vie cette aide 
internationaliste. 

— Kn 1 9 6 2 , l'armée chinoise a 
combattu presqu 'un mois en terri
toire indien pour mettre un terme 
aux provocations armées qu i se 
développaient à sa frontière. Avec 
succès puisque te cessez-le-feu dé
crété unilatéralement par la Ch ine 
ct son retrait à l'intérieur de son 
territoire, la paix est revenue 
durablement à cette frontière. 

Au jourd 'hu i , la contre-atta
que chinoise au Vietnam peut se 
comparer à ce précédent indien. L a 
Charte des Nations Unies, d'ailleurs, 
dans son article 3 1 . admet des 
actions de ce type dans le cadre de 
la légitime défense. Q u i détermine 
s ' i l y a légitime défense ou non ? 
L ' examen des faits ; qui provo
que et attaque qui ? L ' a c t i on 
est-elle limitée dans l'espacé ct 
dans le t e m p s ? L e s troupes ch i 
noises se retireront-elles complè
tement du sol vietnamien à l'issue 
de cette act ion ? I -a Ch ine a donné 
sur tout "cela des réponses claires 
et précises qui permettront aux 
peuples du monde de juger si elle 
tient parole. 

E n f i n , on connait les résultats 
de la politique munichoise des 
gouvernements occidentaux face 
aux avancées successives d 'Hitler. 
Ils doivent nous faire réfléchir. 
Fal lait- i l 0 riposter aux agressions 
contre la Pologne, la Tchécoslo
vaquie, etc . ? E t de quelle manière ? 
Les protestations officielles, di 
plomatiques, les condamnations 
dans l 'opinion publique et dans la 
presse n'ont pas été ménagées aux 
agresseurs nazis... et se sont, révélées 
sans efficacité. Seule , une ferme 
riposte militaire n'était-ellc pas en 
mesure de contre-carrer son expan
s ion ? 
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Des sondages 
odieux ! 

U n récent sondage v ient de nous 
t rouver les responsables de l a délin
quance dos en fants et des jeunes : 
C'est la faute a u x parents q u i s o n t 
t r op fa ibles et démissionnent. Après 
les « immigrés vo l eurs d ' emplo i s » e t 
ces o sa lauds de jeunes q u i ne respec
t en t p lus r i e n » . on c h e r c h e a nous 
o f f r i r ma in t enan t u n e nouve l le c ib le : 
« les parents i r responsables ». Od i euse 
a t t aque , q u i mérite une v igoureuse 
réaction. I l f au t d ' abord répéter que la 
première cause de l a délinquance des 
en fants et des j eunes , c 'est le désespoir 
q u ' i l s éprouvent devan t l ' aven i r que 
leur propose la société actue l l e : le 
chômage. Que l l e perspect ive e x a l t a n 
te pour les inc i ter à étudier ' De p lus 
e n p l u s , i ls savent q u e ce q u ' o n leur 
fa i t apprendre ne leur serv i ra a r i e n . 
I l s o n t consc i ence q u ' o n se moque 
d ' eux , e t par fo i s ça exp lose O u i est 
le premier responsable de ce la 7 C e ne 
sont pas leurs pa ren t s , m a i s b i en le c a 
p i t a l i sme et son pouvo i r . 

Des affiches qu'on volt sur les murs 
de la capitale ces jours-ci. Ces mots 
d'ordre sont le concentré odieux de 
campagne dont les politiciens au 
pouvoir sont les animateurs. Campa
gne pour le - retour » des travail
leurs immigrés, campagne pour l'avor-
tement. L e F ront national de monsieur 
L e l'en est tout a fait répugnant. 11 n'a 
pas le verbe mesuré d 'un Stoléru ou 
d'un Debré. I l n 'en reste pas moins 
leur fils légitime. 

L E F I L DE L 'ACTUAL ITE 

Formation en alternance ! 

Une menace p lane sur l 'avenir des 
j e u n e s . L e gouvernement , su ivant les 
d i r ec t i v es d u pa t rona t a proposé u n 
système de f o r m a t i o n en a l te rnance 
pour l e s j eunes de 16 ans. 

C e t t e f o r m a t i o n serait u n compro

mis entre l 'apprent issage ct les stages 
B a r r e . • 

L e s jeunes serv i ra ient de m a i n -
d'œuvre gra tu i t e aux pa t r ons , sous 
couver t d ' u n e • me i l l eure Inse r t i on 
pro fess ionne l l e dans l eur a v e n i r » . 
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A l'heure des impôts 

L E F I L DE L 'ACTUAL ITE ) 
Les nouvelles attaques 

de la SONACOTRA 

L a Snnacotra tente de nouvelles manœuvres, la fermeture des foyers de Nan-
tcrrc-Maisons. Garges-lrs-Gonesse. VUlemomble, Laénnrc. Chil ly-Mazarin. L e 
18 février, un délégué du foyer de Colombes a été agressé dans une petite rue 
par deux Individus q u i voulaient lui tirer une balle dans la letc. Ces actes ren
trent daru la campagne actuelle du ministre Stoléru et de la bourgeoisie qui uti
lisent le racisme connue arme de division et visent à créer autour des immigrés 
un climat de terreur. Notre photo : les résidents de N a m erre en manifestation. 
Après les dizaines de procès intentés contre les résidents l'été dernier, on as
trale à une deuxième vague de répression 

Solidarité avec Charles Tillon 

Le débat paraUèle 
au 23e congrès 

E n marge de la d i s cuss i on offi
c ie l le telle q u ' o n p eu t la su i v re dans les 
co lonnes de l'Humanité et de France 
Nouvelle, la préparation d u 23e C o n 
grès est accompagnée d ' u n ce r ta in 
remue-ménage dans le P C F . I l s'agit 
d ' abord de p lus ieurs in i t i a t i ves de m i 
l i t an ts c r i t i ques destinées à s u r m o n t e r 
l 'étouffoir de la démocratie que re
présente le f onc t i onnemen t ac tue l d u 
cen t ra l i sme démocratique dans ce 
p a r t i . Une première « c o o r d i n a t i o n » 
d ' u n e cen ta ine de m i l i t an t s s'est tenue 
à Pa r i s le samedi 2 4 février sur le 
thème des p a y s de l ' E s t ; e l le do i t 
être suiv ie par d ' au t res . A Par i s , t ou 
j ours , u n bu l l e t i n in terne animé par 
des m i l i t an t s ouv r i e r s intitulé 
en est à sa deuxième p a r u t i o n . L ' i n i 
t i a t i ve a recue i l l i u n large écho. D e 
leur coté, d i x in te l l ec tue ls d u P C F 
q u i pa r t i c i pa i en t à l a r e n c o n t i e orga
nisée e n décembre par le B u r e a u po l i 
t i que à V i t r y o n t publié sous fo rme 
de l i v re les in t e rven t i ons c r i t i ques 
qu ' i l s p r o n o n c e n t à ce t te occas i on . 
L e b r u i t c ou r t que le r emp lacemen t 
de F i s z b i n à la tête de la fédération de 
Par is du P C F ne serai t pas étranger 
à ce t te e f fervescence . E n f i n , après 
p lus i eurs démissions d ' in t e l l e c tue l s , 
c o m m e cel le de J . Thîbodeau, ce sont 
deux rédacteurs de l ' hebdomada i r e 
France Nouvelle q u i v i ennent succes
s i vement de démissionner de s o n 
comité de rédaction. I l s 'agit de G . 
B e l l o i n et A Bbov ia t s l s . C o m m e disa i t 
Marcha i s à la féte de l'Humanité. 
i l n ' y a pas de contes ta ta i re au P C F . 
i l n ' y a que des c o m m u n i s t e s q u i d is 
c u t e n t » . Gageons q u ' i l préférera l a 
d iscuss ion feutrée des t r i bunes de 
l'Humanité à ces débats-là... 

M I S E E N S C E N E 

E n d o s s a n t u n e nouve l l e fo is le 
co s tume de ma tamore . C h i r a c v ient 
de porter u n coup « f o rm idab l e » 
au gouve rnement . I l ex ige , avec le 
P S et le P C F . la convoca t i on en ses
s i on ex t r ao rd ina i r e d u Par l ement sur 
l ' emplo i et le chômage. 

S o i t d i t en passant , l ' i n i t i a t i ve 
tapageuse du fougueux président d u 
R P R semble avoir froissé que lques 
susceptibilités p a r m i ses oua i l l e s . Gué-
na par e x emp l e . 

Q u ' o n se rassure ! C h i r a c sait gar
der sang f ro id et espr i t de responsa
bil ité. 

L e scénario c o m m e n c e à être usé. 

Char les T i l l o n . 
Injustement relevé de la présidence de 
IASACR. 

D i x - n e u f m e m b r e s d u comitéd 'hon-
neur de l ' A ssoc i a t i on nat iona le des 
anc iens c o m b a t t a n t s de la Résistance 
v i ennent de démissioner par solidarité 
avec C h a r l e s T i l l o n , anc i en c o m m a n 
d a n t en che f des F r a n c s t i r eurs et 
par t i sans , a n c e n m e m b r e du B u r e a u 
po l i t i que du P C F et président f on
dateur de l ' A N A C R . In jus tement rele
vé de la présidence de l ' A ssoc i a t i on 
à l a su i t e d u i procès t que lu i in 
tentèrent en même temps qu 'André 
M a r t y ) . en 1 9 5 2 , les dir igeants d u 
P C F . Char l e s T i l l o n demanda i t répa
ra t i on de ce t te in just ice . Mais l a d i r ec 
t i o n actue l l e de l ' assoc ia t i on refuse de 
reven i r sur l a mauva i s e a c t i o n c ommise 
à l 'époque H 



SIDERURGIE 

Dans la sidérurgie, l'événement mar
quant depuis la journée de grèves et 
de manifestations massivement suivies 
du 16 février, a été sans conteste l 'oc 
cupation du relais-télé de l ongwy 
(organisée à l ' initiative de l a C F D T ) 
L e gouvernement Giscard-Barre n*a 
d'ailleurs pu tolérer que les sidérur
gistes usent, pour faire connaître 
leurs problèmes et leur lutte, des 
ondes que ce même gouvernement 
utilise habituellement au seul pro
fit des monopoles qu ' i l sert. 

I l fit donc donner sa police et 
certains représentants d 'un parti le 

P C F — qui prétendent être de grands 
défenseurs des travailleurs, durent se 
donner bien du mal pour détourner et 
étouffer la détermination de toute une 
population mobilisée en quelques 
heures, dans l a nuit , pour la riposte. 

Ainsi se trouvaient réduites en 
poussière les fameuses discussions mi
ses en route entre ministres et syndi 
cats sur lesquelles comptait le gou
vernement pour attirer les travail
leurs sur un terrain où ne s'affron
tent que des plans <tous plus beaux 
ct solides les uns que les autres !) 
pour faire croire aussi à une soi-di

sant solidarité nationale dont le 
même gouvernement Giscard-Barre qui 
organise les licenciements massifs, 
serait le promoteur ! 

Certes , les manœuvres ne sont pas 
finies ! L a classe patronale a plus d 'un 
tour dans son sac. telle la « bataille 
parlementaire • pour remplacer la ba
taille de classe. Mais les sidérurgistes 
de Longwy , c eux de Denain. montrent 
par leurs actes qu'Us ne sont pas prêts 
à s'en laisser compter '. 

Auss i le pouvoir chcrche-t- i l à iso
ler ceux qu i sont en première ligne. 
A ins i , un titre comme « Longwy 
en état de siège», apparu dans la 
grande presse, en même temps qu' i l 
témoignait de l'inquiétude nouvelle 
suscitée dans les mil ieux gouverne
mentaux par la vive résistance des 
sidérurgistes, est un des aspects d'une 
campagne visant a isoler le « point 
chaud » que serait Longwy et cet 
autre que serait Denain. 

I l s'agit de faire apparaître le pro
blème comme circonscrit à une ou 
deux villes où quelques « irrespon
sables, excirés, manipulés, tenus d'ail
leurs, etc. > viendraient semer le trou
ble : on connait le refrain que ceux 
qui nous gouvernent savent si bien 
entonner quand il s'agit de diviser 
la classe ouvrière, d'en isoler les élé
ments qui , à tel ou tel moment, se 
trouvent à l a pointe du combat. L e 
caractère dispersé, non coordonné 
ct encore limité de l 'action de l 'en
semble des sidérurgistes - situation 
qui se prolonge depuis l 'annonce 
des l icenciements — offre un terrain 
propice au développement d'une telle 
campagne. 

Dans une telle situation, il s'agit 
justement de tout faire pour contre 
carrer la campagne d' isolement, com
battre les calomnies d'où qu'elles 
viennent contre les travailleurs pour 
soutenir ceux qu i , sur le terrain, 
sont en première ligne. 

A u fond, cela correspond à l 'as
piration de toute la classe ouvrière, 
de tous les travailleurs, en témoi
gnent l a participation massive à l a 
journée du 16 ou l 'attention et l ' in 
térêt avec lesquels les travailleurs sui 
vent ce qui se passe dans le Nord et 
en Lorra ine . 

Encore faut-il prendre en main , 
organiser cette solidarité. De ce point 
de vue, notre parti ne détient certes 
pas toutes les clés. Mais partout où 
il est, il doit le faire ct aussi tous les 
militants qu i veulent des uccès ct 
l'unité pour la classe ouvrière : con 
crètement, avec tout ce que cela 
comporte d ' informations, discussions, 
démarches. L a solidarité, c a ne va pas 
de soi : c 'est une bataille sur le che
min de l'unité de la classe ouvrière. 

Jacques DVROC 

DENAIN 

Nous avons rendu visite à 
Mme Carpentier. militante de 
la C S C V (1), et nous avions 
rencontré son mari syndica
liste C F D T A Usinor-Denain. 
S a fille, qui fait des études pour 
devenir éducatricc. était pré
sente. C'était à la cité Werth. 
où habite la famille Carpentier. 
une cité tout au bord de l 'usi 
ne comme la cité Orléans, la 
cité Martin qui appartiennent à 
Usinor 

C'était aussi au lendemain 
du 16 et de la grande manifes
tation de Valenciennes, à la
quelle Mme Carpentier. absente, 
n'avait pas participé. S a fille, par 
contre, qui y était avec ceux de 
son âge, avait beaucoup à en 
dire. 

Nous voulions d 'abord con
naître les problèmes rencontrés 
par une organisation com m e la 
C S C V et les répercussions, tant 
sur son activité que sur les famil
les, des mesures que comptent 
prendre les barons de l 'acier et 
te gouvernement. 
( I l CSCV : Confédération syndicale 
du cadre de vie. 

Car les répercussions, il y en a 
déjà. Ainsi , i des indemnités de 
prévention maternelle et infanti
le subventionnées par l'usine 
vont être supprimées. Ici, on 
manque de tout. L'hôpital est in
suffisant : pas question par 
exemple de faire à Denain un 
bilan de santé. Au niveau école 
aussi, le nombre de classes est 
insuffisant. Il n'y a pas ou pra
tiquement pas d'équipement col
lectif ». 

i Une piscine de 25 mètres 
sur cinq pour plus de 30000 
habitants ». précise la fille de 
Mme Carpentier qu i ajoute que 
* pour les jeunes, H n'y a guè
re que les cafés pour se distrai
re ». 

Quant aux femmes. * /'/ n'y a 
pas de possiiblité de travail pour 
elles è Denain. Il n'y a d'ailleurs 
pas de crèche, juste une halte-
garderie au FaubOurg-Duchâtoau 
Bien sûr, il y a surtout des fem
mes é la CSCV. car les hommes 
sont sur leur boite. U est sûr que 
les femmes veulent faire quelque 
chose contre les licenciements. 
On le voit bien car elles vont 

nombrei.ses aux manifestations 
Mais U n':*t pas facile de les 
rassembler ». 

Nous en venons â la mani
festation du 16 février et aux 
suites qu' i l est question de l u i 
donner. Mlle Carpentier a été 
déçue com m e bien d'autres jeu
nes qui , nous dit-elle, ont quit
té la manifestation avant la 
fin. « Ici, tu sais, les gens sont 
décidés, mais les syndicats les 
freinent ». 

Comment cela ? Cela se sen
tait dans l 'encadrement de la 
manifestation. « On comprend 

que dés responsables veillent è 
ce qu'il n'y ait pas de casse inu-
Ulc. mais de là à faire de la ma
nifestation un cortège momie 
comme ça ! Ça aurait dû être 
quelque chose d'enthousiaste 
pour souder la population. Et 
puis, tu entends le discours de la 
CGT ; en gros, c'est : il faut fer
mer les frontières ; côté CFDT, 
c'est : il faut ouvrir les frondé 
res... Comment veux-tu ? On ne 
sent pas où on va. Ce qui man
que, c'est une direction. E t puis, 
les liens entre syndicats entre 
toutes les régions, ça ne suffit 
pas H faut que les gens se ren
contrent, il faut un contact phy
sique. Il faut pouvoir discuter, 
se connaître ». 

L a seule proposition qu ' i l y a 
eu c'est la marche sur Paris 
Qu ' en penses-tu ? 

t Ça pourrait être bien. Ça 
pourrait justement faire se ren
contrer les gens. C'est d'ailleurs 
la seule chose qui a été applau 
die le 16. Mais il faudrait que ça 
dure longtemps, que ça passe 
dans toutes les régions et que 
tout s'arrête. Car partout, la 
politique, c'est de supprimer du 
personnel ». 

Volonté de participer a la 
lutte, aspiration à l'unité : « Les 
gens d'ici sont décidés » O n le 
voit bien à travers toutes les 
actions qu' i ls mènent, syndi
calistes ou non... Mais, au-delà 
de Dena in . il y a tous les sidé 
rurgistes (« on parle trop de 
Denain et pas assez de tous les 
sidérurgistes » disait cette jeune 
fille) ; il y a toute la classr 
ouvrière. O n sait bien que De 
nain ne pourra vaincre seul- De 
ce point de vue. on comprend 
que des réflexions comme 
« Les syndicats freinent » puis 
sent venir après une manifesta 
t ion comme celle du 16 à 
Valenciennes I 

Mais ici c'est la volonté de 
lutter et l'espoir de vaincre qui 
dominent. O n ne se laissera pas 
faire ! 



SIDERURGIE 

Dans quel camp 
êtes-vous, 

Monsieur Porcu ? 

M . P o r c u , député P C F d e 
L o n g w y , fu t u n des p l u s ac t i f s 
ar t i sans dans l ' entrepr ise de 
d i v i s i on face à l ' i n t e r v en t i on 
policière. A l o r s que les t r a va i l 
l eurs se renda i en t de p lus en 
p lus n o m b r e u x devant le c o m 
missar ia t pour protester , pu is 
pour exiger le départ de L o n g 
w y des gendarmes mobi l es , il 
se démenait, q u a n t à l u i , avec 
ses collègues, pour re ten i r les 
t rava i l l eurs sur la p lace de 
l'Hôtel-de-Vilte. Sans succès I 

E n v i r o n , d e u x m i l l e t r a va i l 
leurs étaient rassemblés, avan
çant face a u x gendarmes mob i 
les. I l faut ici soul igner le coura 
ge e t le g rand espr i t de respon
sabilité de ces ouvr i e r s . I l s ne 
rechercha ien t pas l ' a f f r on tement 
avec la po l i c e , sachant f o r t 
b i en que cela se serai t sans 
dou t e t r a d u i t par de très graves 
conséquences. I l s éaient là p o u r 
protester et ex iger le départ des 
gendarmes mob i l e s . 

B r u s q u e m e n t , M . P o r c u , ac
compagné d u ma i re de L o n g w y , 
surv i en t , non pas pour se j o indre 
a u x man i f e s tan ts , non pas pour 
met t r e son po ids et c e l u i de 
son par t i dans la ba lance a f in 
d 'ex iger le départ des gendar
mes mob i l e s , mais pour insu/-
ter les travailleurs, en proc la 
m a n t q u ' i l y ava i t p a r m i e u x 
des « p rovoca teurs » . I l n'était 
pas face a u x f o r ces de po l i ce 
mais face a u x t rava i l l eurs p o u r 
leur d emande r de qu i t t e r les 
l i eux , le dos appuyé a u x gen
darmes mob i l e s . 

Des t rava i l l eu rs lancèrent 
a lors «Porcu vendu I ». I l e x i 
geait non pas le départ de la 
pol ice de l a v i l l e de L o n g w y 
mais le départ des t rava i l l eurs 
pour que les gendarmes m o b i 
les puissent se repl ier dans les 
l ocaux d u c o m m i s s a r i a t . Dans 
Quel camp est donc M. Porcu ? 

P o r c u , député P C F inc i t e les sidérur
gistes a u ca lme sou.\ I» p r o t e c t i on des 
C R S 

Sans commentaire. 

L o n g w y 

L a police 
municipale 

contre 
les travailleurs 

Pour la seconde fo is ces der
nières semaines , la pol ice urba i 
ne d u c o m m i s s a r i a t de L o n g w y 
est in tervenue con t r e les sidé
rurg istes . L a première fois, c'é
ta i t à l 'us ine de la C h i e r s . L a 
deuxième fo is , c'était dans la 
n u i t de vendred i à samed i der
nier à l'émetteur de télévision 
d u B o i s de Châ. C e son t , e n 
ef fet , des po l i c i e rs du c o m m i s 
sar i a t de L o n g w y q u i sont en
trés les p r em i e r s pour évacuer 
les m i l i t an t s synd i ca l i s t es C F D T 
présents, su i v i s de p lus i eurs cen
ta ines de gendarmes mobi l es . 

C e c i e xp l i que d ' au tan t m i e u x 
p o u r que l l e ra ison des mi l l i e r s 
de t r ava i l l eu rs de L o n g w y ont 
manifesté devant le c ommissa 
r i a t . I l f au t encore ind iquer 
que ce sont des commissa i r e s 
de po l i ce de L o n g w y q u i me
naçaient par hauts -par l eurs les 
t rava i l l eu rs de r e cou r i r à la for
c e . Ces fa i t s m o n t r e n t , o n ne 
peut p lus c l a i r e m e n t , l ' u t i l i s a t i on 
de la po l i ce mun i c i pa l e con t r e 
les t r ava i l l eu rs . O r . le ma i re de 
L o n g w y est m e m b r e d u P C F . 
L e s mai res o n t des pouvo i r s 
de po l i ce . Qu'a fait le maire 
PCF de Longwy pour s'opposer 
à l'utilisation de la police mu
nicipale ? 

Une leçon 
de l'histoire 

E n 1 9 6 8 , en p l e in mouve 
m e n t de m a i , a lo rs que rien 
n ' a va i t pu con t r a ind r e les t ra 
va i l l eurs à reprendre l e t r a va i l 
e t que ce r ta ins m in i s t r e s en 
étaient au po in t de préparer 
l eur va l i se , D e G a u l l e décrétait 
l a d i s s o lu t i on du P a r l e m e n t . L e 
P C F , par l a v o i x de D u c l o s 
e n avait fait l a demande . Dés 
l o r s , tous les Par t i s u n a n i m e s 
appe la i ent à l a ba ta i l l e électo
ra le et demanda i en t a u x t rava i l 
l eurs d ' i n t e r r ompre les o c c u p a -
l i o n s d ' u s i n e et l a grève, pour 
que l e s élections se passent dans 
de bonnes c o n d i t i o n s . 

L e s négociations de G r e n e l l e , 
où les p a t r o n s ava ient lâché sur 
que l ques po in ts ( essent ie l l ement 
des augmenta t i ons de sala ire 
q u ' i l s o n t eu v i t e fa i t d e récupé
rer par l a su i t e ) n 'ava ient pas 
s u f f i à i n t e r r ompre le mouve 
m e n t . O n se souv i en t de l ' a c c u e i l 
fait par l e s ouvr i e r s de R e n a u l t 
B i l l a n c o u r t aux résultats des 
négociations présentées devant 
eux par Séguy : s i f f l e ts et huées ! 

L e Pa r l ement : une issue 
par l aque l l e s'échappaient les 
f ru i t s q u e le rapport de fo/ce 
établi sur l e terra in pouva i t 
pe rmet t r e a u x t rava i l l eurs d 'es
pérer c u e i l l i r . 

Vo i là le genre de manœuvre 
à laque l l e o n assiste ac tue l l e 
m e n t p o u r dévoyer l a l u t t e des 
sidérurgistes : a t t i r e r les t r a va i l 
l eurs s u r le t e r ra in de l a « hit• 
te pa r l ementa i r e » bourgeoise 
h o r s d u t e r ra in de l a l u t t e de 
classe ! 

i 

Grève t ou jours à la S F P . l^es l i cen
c i ements ont été suspendus et l e s 
chaînes ont repr is le t r a v a i l . Ma i s la 
d i r e c t i o n c o m p t e t o u j o u r s procéder à 
des suppress ions d ' e m p l o i s : les d is 
cuss ions s ynd i ca t s -d i r e c t i on , synd i ca ts -
min i s t r e s'avèrent d i f f i c i l es . . . 

Levée en masse 
à Saint-Etienne 

W N U F R AilMCE 

Mard i 2 0 février, u n e man i f e s ta 
t i o n a rassemblé prés de 5 0 0 0 0 
personnes à S t - E t i e n n e . A R o a n n e 
le même j o u r , p lus de 6 0 0 0 m a 
ni fes tants ont bloqué le p o n t sur 
la L o i r e pendant p l u s d ' u n e heure . 
Les magasins et c o m m e r c e s ava ient 
f e rné leurs portes , pa r solidarité, 
p o u r la première fois dans l a ré
g ion . 

E n appe lant t ou t le départe
m e n t de la L o i r e à man i f e s t e r , 
l ' i n t e rsynd ica l e C G T , C F D T , F E N 
a v o u l u marque r une nouve l le 
étape dans la lut te c o n t r e les l i 
cenc i ements q u i se m u l t i p l i e n t dans 
la région. 

E n ef fet , l a r e s t r u c t u r a t i o n de la 
vie i l le industr ie régionale a jeté 
sur le pavé des mi l l i e r s de t rava i l 
leurs depu i s c i n q ans. E t la menace 
c on t inue : C r e u s o t - L o i r e et M a n u -
f rance ont annoncé des l icencie
m e n t s à ven i r . 

L a baisse ou la t r a n s f o r m a t i o n 
de leur activité entraînerait auss i 
l a f e rmeture de nombreuses pet i tes 
entrepr ises de fourn isseurs et sous-
t ra i t an ts , à St-Ëtienne et dans les 
vallées du G i e r et d e l 'Onda ine . 

Après ce t te grande mani fes ta 
t i o n , la p lus impor tante depu i s 
1 9 6 8 , les t rava i l l eurs se posent la 
q u e s t i o n * Que faire après le 20 ? ». 
L ' i n t e r s y n d i c a l e , lors d e s in te rven
t i o n s q u i o n t clôturé la man i f e s ta 
t i on , a lancé l'idée de pa r t i c i p e r à l a 
marche s u r Par i s . . . 

A U X 4 COINS D U P A Y S 

Redon (capitale bretonne 
du chômage) dans la rue 

« i 

It* 
r y 

• -", Il * H . ÛHI ni"»" 

R e d o n , cap i ta l e bre tonne du 
chômage : 2 2 0 0 chômeurs pour 
1 3 0 0 0 act i f s dans le P a y s de 
R e d o n . Mard i 2 0 , nous étions 
des m i l l i e r s pour mont r e r no t re 
détermination à 4vivre et travail
ler au pays ». 

A l 'appel de la C G T , de l a 
C F D T , de la F E N , p l u s de 4 5 0 0 
salariés de R e d o n même, o n t 
cessé le t rava i l et se sont rendus 
sur les 10 barrages q u i a l la ient b lo
que r l a v i l l e jusqu'à 1 5 heures . 

Pendant le même t emps , l a 
gare S N C F était occupée pa r des 
t rava i l l eurs de G a r n i e r q u i arrê
ta i en t chaque t r a in de 3 0 à 4 5 
m i n u t e s . 

Après le meet ing in t e r synd i ca l , 
p lus de 3 0 0 0 personnes mani f es 
ta ient dans les rues où tous les 
commerces étaient restés fermés. 

Man i f e s t a t i on déterminée où le 

mot d ' o rd r e t Pas un seul licencie
ment ! Du travail pour tous ,' » 
était largement repr is . 

Pendant la man i f e s ta t i on et 
jusqu'à 1 8 . h 3 0 , t r o i s t r a in s d o n t 
le Pa r i s -Qu imper restaient bloqués. 

Incon t e s t ab l emen t ce t te journée 
fut une réussite. 

C 'est la vo ie à suivre , en a l lant 
vers une a c t i o n coordonée des t ra 
va i l l eurs de toutes les boites t ou 
chées par les l i c enc i ements ou non , 
s u r des r evend i ca t i ons qu i v o n t dans 
le même sens : con t r e les l icencie
men t s , l ' augmenta t i on des cadences 
le t rava i l au rendement , p o u r les 
3 5 heures , la cinquième semaine 
de congés, e tc . % 

I l reste b e a u c o u p à faire pour en 
ar r i v e r là, m a i s la détermination 
et la solidarité popu la i r e qu i -s ' es t 
concrétisée le 2 0 sont encouragean
t es . 

Correspondant local 13 



DOSSIER 

Prochainement auront l i eu les élec
tions cantonales destinées à renouveler 
la moitié des conseils généraux. 

Rappelons à ce sujet la posit ion de 
principe du P C M L sur les élections 
aux inst i tut ions de la bourgeoisie. L o i n 
de prôner systématiquement l 'absten
t ion, elle consiste à analyser ces évé
nements d 'un point de vue tact ique, 
cas par cas. 

Dans le cas présent, le P C M L a jugé 
préférable d'envisager une part ic ipa
t ion aux cantonales. Celle-ci sera cer
tes très réduite quant au nombre de 
candidats présentés mais elle permettra 
à tous les mi l i tants et sympathisants 
du P C M L de mener partout une cam
pagne politique active sur les thèmes 
développés dans la déclaration que 
nous reproduisons ci-dessous. 

14 

Dans le cadre de* orientation» fixée* par la 
sixième session du Comii* central, le r-ute au 
politique du Parti communiste merxiste-lêni 
ntsta a examiné et fixé lot (orme» d* pertici 
potion du Parti « la bataille politique des 
élections cantonales de imiri 19/0. 

Les décisions suivante» ont été arrêtées : 
Il Le Parti communiste marxiste-léniniste 
fi'ésenlera quelques candidatures dans des 
ranTOns où son activité lui a permit cfac 
cumuler dos l«ns suffisant.» «ne la classe 
ouvrière, les petits paysan» «t '« autres 
couches populaires 

Le bureau politique a procédé à la deter-
"i,nation des régions dans lesquelles de telles 
i jrdidaîures paraissent susceptibles d'être 
présentées 

2) Dans tous les autres cantons où le Parti 
"ommuniste marxiste léniniste ne participera 
0» directement au scrutin, le bureau poltti-
•lue a décidé d'appeler a voter poui tout 
candidat qui aura pris position rie marné 
'a explicite, sincère et globale sur l'ensemble 
dei points suivants : 

La offense effective des intérêt» déclasse 
de» ouvriers, des petits paysans el de» couche» 
populaires, sur toutes les question» èconomi 
que», sociales et politiques posée» au niveau 
de la commune, du canton et du départe 

ment [question» concernent le» impôts 
locaux, la politique du ionemeni et de l'urba 
nisme. les constructions scolaires, le» m 

plantation» diverses d'autoroutes, oe centrales 
nucléaire», les restructurations industrielles 
entraînant des licenciements, la politique 
foncière entraînant de» expropriations ou 
atteinte» partielles au détriment des petites et 
moyenne» exploitation! agricole», etc.). 

- La condamnation sans réserve de la 
politique de chômage, de misère, de*ode 
rural, d'exploitation oi de 'ép'ession du 
gouvernement réactionnaire de Giscard et 
Barre. politiQue qui sert les intérêts du patro 
nat capitaliste el de la grande bourgeoise. 

- La condamnat.on des entreposes impé 
ri3lrstes de» deu» »upen>jissances USA et 
URSS gui conduisent A une troisième guerre 
rrxjndiele et la condamnation de l'agression 
SOvièto-vietnaniienne contre l'indépendance 
nationale du Cambodge, tomme de toute 
atteinte à rindèpondance et â la souveraineté 
nationale d'autres p»y», nations et peuples. 

- Il ve sam dire que le P C M L n'appellera 
•as à voter pont un candidat qui n'exprime 
rait son accord qu'avec un seul ou deux 
de* "Or» point» exposé». 

Ce» Uon point» constnoem de ce fait le» 
axes de la lutte politique immédiate du Paru 
ro-nmonntt nwvitte lémniste. qui les dé
veloppera de façon autonome pendant la 
oataîlle des élections cantonales soit par 
^intermédiaire de ses candidats, soit sous 
d'autre» (ormes lé où il n'en présentera pas 

L E S 
C O L L E C T I V I T E S 

L O C A L E S 

Yannick Dagorn 

a rencontré 

un sociologue 

et un juriste 

marxistes-léninistes 

pour faire le point 

sur les 

lectivités locales 1 

• • 

Les problèmes du 
développent en t, 
du contrôle du 
sol ne sont plus 
dans les mains des 
conseils munici
paux. 

Y . Dagnm : E n France , on est en 
démocratie. Faci le à dire : pourrais-
tu préciser rapidement d'où nous 
vient le système bourgeois actuel, et 
sur quelles bases D est fondé. 

J : L a Révolution française a ins
tauré un système d 'Etat dont les for
mes sont établies à partir d'une 
conception républicaine. A u cours 
du X I X e siècle, il y a eu à certaines 
périodes, substitution d 'un système 
de nomination au système électif de 

1789, y compris au niveau des co l 
lectivités locales. Peu à peu. en parti
culier sous la Troisième République, 
il y a eu réinstallation de mécanismes 
électifs pour les conseils généraux, 
pour les conseils municipaux et les 
maires. 

Sur ce système institutionnel, s'édi
fie un ensemble de règles de droits et 
d'idéologie qui toutes semblent fon
dées sur la souveraineté des électeurs, 
c'est-à-dire le suffrage universel de 
citoyens égaux. Se lon la logique ries 
institutions de la démocratie bour
geoise, il s 'ensuit que la prééminen
ce est à l'assemblée élue — et l'idée 
qu'à côté de l'assemblée élue, il y a 
un exécutif qui exécute les volontés 
de l'assemblée élue. 

E n fait, on s'en doute, le f cito
yen-souverain t n 'a jamais été qu ' u n 
fantôme. Mais il y a eu des phases où 
les assemblées ont été des lieux de 
pouvoir et de décision, désignant les 
exécutifs et ayant prééminence sur 
eux. Aujourd 'hui , dans les grandes 
villes, dans les conseils munic ipaux, ce 
n'est plus le cas. On voit quelle déri
sion Il y a â appeler un préfet ou un 
maire de grande ville un « exécutif ». 
Avec son état-major d'adjoints (le 
maire plus ses adjoints constituent la 
municipalité), le maire est devenu un 
organe d'initiative, supporté par le 
conseil municipal , qui n 'est plus 
qu'une chambre d'enregistrement se li
vrant à une messe rituelle pour ap
prouver les décisions de cet organe 
d'initiative. 

Il reste cependant que dans la si
tuation actuelle, la bourgeoisie n 'a pas 
intérêt à mettre en place une centra
lisation absolue ou un pouvoir hiérar
chique pour remplacer les collectivités 
locales. L a persistance de la forme dé
mocratique conserve des avantages ex
traordinaires : ça répond beaucoup 
mieux à la variation des situations. 
Un élu bourgeois est beaucoup plus 
attentif aux contradictions qui sur
gissent qu 'un fonctionnaire nommé 
du centre. Oe ce point de vue. le mé
canisme de la démocratie sert beau
coup mieux le capitalisme, car il 
fonctionne de façon beaucoup plus 
harmonieuse qu 'un modèle très cen

tralisé (pensons au système soviéti
que par exemple) . Pour la bourgeoi
sie, ça permet de réaliser à son profit 
des alliances de forces sociales de 
façon beaucoup plus nuancée qu 'un 
système plus centralisé ne permet
trait de le faire. 

Y . Dagom : Mente si la forme 
démocratique est sauvegardée, i l y a 
renforcement de l 'Etat central . . . Cette 
évolution ne s'est pas faite indépen-
demment de l'évolution économique 
du capitalisme... 

J : L e fond des choses, c 'est la ques
tion de la forme neuve prise par le 
capitalisme en France : la fin de la co
lonisation, l 'ouverture d'une phase où 
le capitalisme français réorganise son 
espace métropolitain en renforçant 
l 'exploitation sur son territoire : c 'est 
la rentabilisation (Bretagne. Norman
die) des régions périphériques, c'est 
l'entrée directe du capitalisme dans 
des secteurs caractérisés jusque là par 
la petite production. 

L e reflux de l'impérialisme fran
çais, sous les coups de boutoirs de la 
libération des peuples du tiers monde, 
l'amène à s'attaquer par exemple à la 
petite paysannerie, à restructurer le 
commerce, à adapter la ville è ses nou
veaux besoins. Tou t ce la suppose un 
réaménagement considérable du terri
toire. 

Cela suppose aussi, bien sûr, une 

adaptation des formes de l 'Etat aux 
nécessités de cette phase-là ( l 'Etat 
joue aussi en retour un rôle dans cette 
transformation). I l y a un renforce
ment énorme, décisif, après 1958, du 
rôle de l'exécutif, c'est-à-dire du pou
voir gouvernemental. C 'est tout le 
sens du gaullisme : adapter l 'outil ad
ministratif aux nécessités de direction 
par le centre, par le gouvernement, de 
toute la politique du capitalisme mo
nopoliste. 

Y . Dagnm : l * s collectivités locales, 
je suppose, ne sont pas restées étran
gères a ces nécessités... 

J : L e trait dominant de la période, 
pour ce qui concerne les collectivités 
locales, c'est que les règles mises sur 
pied par la bourgeoisie sous la troisiè
me République ont été profondément 
modifiées. L'idée de base : l'éloigne-
ment du lieu de pouvoir par rapport 
à sa source dans le système bourgeois, 
c'est-à-dire l'électeur. 

Les documents officiels continuent 
de laisser croire que les vieux disposi
tifs de la démocratie bourgeoise con 
tinuent à fonctionner : ce n'est plus 
vrai I 

Bien sûr. il reste toujours 36 000 
communes , et on peut toujours dire 
que l ' immense majorité des commu
nes, c'est toujours le vieux système 
démocratique... Mais pour tout ce qu' i l 



S u i l e d e la page 15 

Le conseil général 
Comme le définit la loi 

L e département a un double 
caractère : c'est d'abord une cir 
conscription administrative dans la 
quelle s'exercent les compétences 
des services de l'État- C'est égale
ment une t collectivité locale B . do
tée d 'un budget et de services qui 
lui sont propres. L e vote et la ges
tion du budget d u département 
sont confiés à une assemblée dé
nommée Conseil i f intral . 

R ô l e d u C o n s e i l général 

Outre le vote du budget dépar
temental , le Consei l général est char
gé de la création, de l'organisation 
et du fonctionnement des services 
départementaux (voierie. main d'oau-
vre, D A S S . ponts et chaussées, équi
pements, e tc l . H décide de la rémuné
ration des personnels employés par le 
département, de la gestion du patri
moine départemental et de l'exécu
tion des grands travaux. 

E n dehors de ces attributions 
traditionnelles, le Consei l général exer
ce une activité d ' Incitation en matière 
de développement économique (avan
tages fiscaux à l ' implantation de 
nouvelles entreprises, subventions, 
etc.». L e Conseil général est d 'autre 
pan consulté dans la planification 
et la programmation des équipe
ments publics : il donne son avis sur 
les priorités du plan, etc. 

Dés ignat ion d u 
C o n s e i l généra l 

Ses membres sont élus au suffra
ge universel, a raison d 'un conseil
ler par canton, d'où la dénomina
tion d'élections cantonales. Les con
seillers généraux sont élus pour six 
ans et sont renouvelables par moi
tié tous les trois ans. A cet effet, 
les cantons de chaque département 
sont répartis en deux séries : les élec
tions de mers 1979 concernent les 
cantons de La série renouvelée en 
1973 ainsi que ceux de l'autre série 

qui pourraient être vacants par suite 
de décès ou de démission. 

L e f o n c t i o n n e m e n t d u 
C o n s e i l généra l 

L e Conseil général tient deux ses
sions ordinaires par an en dehors 
des sessions parlementaires et, éven
tuellement, une ou plusieurs sessions 
extraordinaires. L e préfet assiste aux 
séances et peut y intervenir. Les ses
sions du Consei l général sont publi
ques. 

L e Conseil général élit tous les ans 
son bureau, composé d 'un président, 
d 'un o u plusieurs vice-présidents et 
secrétaires. I l élit aussi en son sein 
la commits ion départementale qui 
siège entre les sessions et se réunit 
au moins une fois par m o i s . L e préfet 
assiste aux séances L a commission 
est u n organe de décision pour cer
taines affaires que lui a confiées 
le Consei l général : il « surveille » 
l'exécution par le préfet du budget 
départemental. 

y a de décisif - c'est-a-dire pour ce qu i 
concerne les grandes villes, qui re
groupent maintenant la majorité de la 
population française — le vieux dis
positif ne fonctionne plus. 

Dans les grandes villes, on constate 
en effet que les problèmes centraux 
du développement, du contrôle du sol 
éventuellement, ne sont plus dans les 
mains des conseillers municipaux. 

Y . I • r M : E t quels sont les princi
paux mccniusmes par lesquels le pou
voir de décision « échappe » aux com
munes ? 

J : Du fait de la croissance des vil 
les sur une pluralité de territoires com
munaux, il y a eu création des syndi
cats de commune à vocation multiple, 
des districts urbains et des communau
tés urbaines. 

Aujourd 'hui , toutes les plus grandes 
villes de France sont gérées principa
lement par des conseils de districts ou 
des conseils de communauté. Ces con
seils sont élus au deuxième degré 
(non pas par les électeurs, mais par les 
conseillers munic ipaux) . Le préfet a 
droit de présence et il a aussi le droit 
d ' intervention. 

Pas de séance publique, pas de pro
cès-verbaux détaillés des séances : ils 
sont « è /'abri > des électeurs, et 
pourtant, c'est eux qui décident 

Pensez-vous vraiment que la municipalité de PloKoff (Finistère) a un pouvoir 
quand t'.OV veut Implanter une centrale nucléaire ? 

«Démocratie française» Q^l dirige ? On ne les élit pas, 
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A u x élections municipales d ' Ivry. le P C F affirmait : « Pour vivre 
^-^fC^. "̂ ""̂ •̂ I mieux à Ivry, votez PCF ». A u x élections cantonales, il déclarait : 

1 ". ^ . s e ?^i«C&«sSXw * La municipalité de gauche est gênée dans son action par te con
seil général. Votez pour un conseiller du PCF ». A u x législatives de mars 1978, il déclarait enfin : - Toutes les réalisa
tions sociales à Ivry sont bloquées car, en fait, c'est l'Etat qui tient toutes les ficelles. Votez PCF ». 

A cela s'ajoute encore le phénomè
ne des villes nouvelles : dans la région 
parisienne en particulier, on a créé 
de nouvelles communes là où il n 'en 
existait pas auparavant. Les villes nou
velles sont montées de toute pièce sous 
contrôle direct de l'appareil d'État 
central. Avant qu' i l v ait des élections, 
il y a une sorte d'établissement pu
blic, qui se trouve sous le contrôle di
rect du préfet - et sous le contrôle 
des grandes institutions publiques ou 
privées d'aménagement, comme la So
ciété centrale d'Équipement du terri
toire, reliée à la Caisse des dépôts et 
consignations. 

Toutes ces réformes sont une ten
tative de réorganisation des pouvoirs 
locaux pour les adapter aux nou
veaux besoins du capital. I l y a volon
té de séparer les grandes compéten
ces en matière d'aménagement ur
bain de la pression des suffrages : 
quand c'est le conseil de commu
nauté d 'une grande ville qui tranche, 
le pouvoir est cent fois plus éloigné 
des électeurs que lorsque c'est le con
seil municipal d 'une petite commune 
rurale. E t quand, dans certaines grandes 
villes, on parle de * participation t, 
ça veut dire que vous ne pouvez dis
cuter que de l'aménagement de votre 
escalier pendant que d'autres décident 

18 entre eux du plan général de la ville... 

Y . Dagorn : Q u ' i l y ail concentra
tion du pouvoir et duignejnent du 
pouvoir des collectivités locales « hors 
de portée de K électeur », je le vois 
b ien . Mais quel rapport avec les néces
sités nouvelles du capitalisme mono
poliste ? 

K : Dans les grandes villes, il ne s'a
git plus de collectivités locales qui gè
rent pour leur propre compte, du 
point de vue de leurs propres inté
rêts ou de ceux de la collectivité lo
c a l e — i l s'agit désormais d'uno ex
tension de l'appareil d'État, qui . du 
centre, est organisé avec spécialisa
tion des tâches. 

I l y a ainsi passage à des « com
munes-entreprises » qu i organisent loca
lement toute la reproduction de la 
force de travail, en particulier en ce 
qui concerne le logement, la santé, 
l'école, les équipements culturels, 
etc. 

Les communes organisent aussi tout 
ce qu i concerne l ' implantation du capi
tal : prévoir et équiper des terrains, 
créer des zones industrielles, etc. Ces 
opérations, évidemment, elles les fi
nancent avec les impôts : songeons 
aux cadeaux royaux que certaines 
communes ont fait au moment de la 
décentralisation ; exonérations d ' im
pôts locaux, terrains presque gratuits, 
etc. 

Les grandes municipalités devien
nent de véritables entreprises... et 
il faut qu'elles soient de « bonnes 
entreprises » : pour un industriel qui 
va s'implanter quelque part, une ville 
* qui fonctionne bien > qui a des loge
ments sociaux en grand nombre, des 
équipements collectifs bien dévelop
pés, c 'est la garantie que la main-
d'œuvre sera dans de bonnes condi
tions pour produire de la plus-value. 

Les communes sont d'autre part 
soumises aux grands trusts qu i in
terviennent dans le développement 
de la ville elle-même, elles doivent 
traiter avec des firmes face auxquel
les elles ne font pas le poids. I l n'y 
a plus par exemple que deux grands 
trusts d 'adduction d'eau qu i se par
tage moitié-moitié ce marché en Fran 
ce. L ' autonomie communale face à la 
Lyonnaise des eaux ou à la Compa 
gnie générale des eaux, ça n'a plus 
le moindre soupçon de réalité. F a c e 
aux grands groupes de construction, 
face à E D F . elles sont à peu près dans 
la même situation. Jusqu 'aux pompes 
funèbres qu i parfois sont en situation 
de monopole. 

L a seule autonomie dont on puis
se parler encore, c'est d 'une sorte 
d 'autonomie concurrentielle des com
munes, et sous domination du grand 
capital. C 'est la concurrence, le * cha
cun pour soi > pour « attirer > les 

implatations du grand capital. Dans 
le style : * Venez chez nous, le terrain 
ni moins cher. la mer n'est pas loin. 
/« travailleurs sont dociles... et puis, 
on vous a installé l'eau et le gaz ! ». 

E n fait, donc , une autonomie sous 
complète domination : c omme pour 
les universités, c omme pour les petits 
sous-traitants par rapport aux grandes 
firmes. 

Y . Dagorn : Les communes sont 
donc asservies aux besoins du capitalis
me monopoliste, elles n 'ont plus 
par rapport à lui qu 'une toute petite 
marge de manœuvre... Mais ont-elles 
au moins un semblant d'indépendance 
par rapport aux préfets, par rapport 
a l 'Etat central ? 

J : Au vu de la loi. les col lectivi 
tés locales sont en principe dos con
tres de pouvoir autonomes. Avoc 
cette seule restriction qu ' i l y a tutelle 
administrative, en particulier des pré
fets, sur les communes. Cette tutelle 
est une manière de surveillance : 
l 'Etat central est chargé de vérifier 
«lue les communes observent bien la 
loi, un point c'est tout. L e pouvoir 
central ne peut imposer à la commu
ne que ce à quoi l'oblige la loi, il ne 
peut imposer sa volonté politique 
propre. 

Ça, c'est les principes. Mais en fait, 
par rapport à l 'Etat central , il n'y a 
pour ainsi dire plus aucune indépen
dance. Pour ce qui est de l'impôt 
indirect, l 'Etat opère un versement 
représentatif de la taxe sur les salaires 
( V R T S ) qui est une sorte de subven
tion globale de l'État et décidée par 
l'État. C 'est un aspect de la dépen

dance des communes. A quoi sert, 
on effet, un semblant d'indépendan
ce juridique lorsque les communes 
sont réduites à la mendicité finan
cière ? 

Il leur reste en principe à décider 
des impôts directs locaux. Pour ce qui 
est de la taxe d'habitation, les commu
nes n'ont que le choix. . . d'appliquer 
l'injustice. S ' i l leur est possible de faire 
des abattements pour charge de fa
mille ou difficulté due au chômage, 
etc., c'est très limité, et en tout cas, 
ça n'a aucun rapport avec les dis
torsions de revenu I 

Les municipalités (de droite comme 
de gauche) participent ainsi obliga
toirement à l'écrasement des pau
vres. L a taxe d 'habitation est assise 
sur le logement : en prenant pour base 
le logement, on touche tout le monde, 
y compris les plus pauvres. Lorsqu 'on 
transporte de force une population 
pauvre d 'un quartier ancien où la 

taxe est faible à un quartier neuf, 
on renforce énormément son loyer... 
et la taxe d'habitation. Cela, toutes 
les municipalités sont amenées à le 
faire : elles n'ont pas le choix . 

La commune ne peut décider de 
ses impôts : elle ne peut non plus dé
cider seule de ce qu'elle va en faire. 

L'État a la possibilité technique de 
planifier réquinement communal , par 
des moyens qui paraissent a première 
vue anodins Par exemple ; une com
mune ne peut emprunter de l'argent 
si elle n'a pas d'abord reçu une sub
vention pour tel ou tel équipement... 
quand le préfet ne veut pas qu 'une 
commune construise une école ou une 
piscine, il ne l ' inscrit pas sur la liste 
annuelle des subventions qu ' i l distri
bue, et le problème est réglé. E n règle 
générale, la commune ne peut rien 
faire si elle ne reçoit pas une dota
tion financière de l'État. 

Y . Dagorn : Dans CM conditions, 
peut-on encore croire qu'avec un 
• changement d'équipe à la mairie, 
on peut parvenir à faire prévaloir les 
intérêts du peuple ? L a gauche dans les 
municipalités, par exemple, ça change 
quelque chose 7 

K : Que les municipalités soient de 
gauche ou de droite, le problème est 
le même : elles s'inscrivent dans ce 

cadre général. D'ailleurs, le grand 
capital s 'accommode très bien des 
municipalités de gauche : il s'y trouve 
assez à l'aise, car justement, la re
production de la force de travail, com
me je disais tout à l'heure, y est sou
vent mieux gérée. 

E n général, les municipalités de gau
che vont avoir une politique u n peu 
différente pour les logements sociaux 
ou pour les équipements collectifs q u i 
les entourent. E t encore, cela est loin 
d'être toujours évident. Même lors
qu'elles font cette politique, elles se 
lancent en fait à plein dans le rôle 
d'intervention au profit d'une mei l 
leure reproduction de la force de tra 
vail, qu i profite aux capitalistes 
Quant à la concurrence avec les autres 
communes pour * attraper » les inves
tissements des capitalistes, ils sont 
obligés d'en appliquer les régies. 

Ent re la gestion municipale de la 
droite et celle de la gauche, c'est un 
peu comme pour France- ln ler : a On 
cherche la différence a. Il y a u n dis
cours qu i est : t II faut remplacer ce 
gouvernement, et pour cela, il faut que 
la population soit avec nous... Les 
impôts locaux sont injustes... mois on 
ne peut faire autrement, on est ohliijC 
de les appliquer, etc. ». 

Pour ce qui est de la gestion de l'en
treprise, ils n'ont pas réellement d'al
ternative. 

IMPOTS LOCAUX 
TAXE D'HABITATION 

AN» Et 1978 
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Les municipalités 
de droite c omme 
de gauche partici
pent obligatoire-
ment à l'écrase-
ment des pauvres. 



U n fcin^-éprès l ' c d i o u a g c 
• ' A m o c o C a d i ' z . v o i c i 

' c n u l e t e m p s d e s p r o c è s . 
C ' e s t a u s s i l e m o m e n t d e 
f a i r e u n b i l a n s u r l e s c onsé 
q u e n c e s d e c e t t e c a t a s t r o 
p h e , d e v o i r c o m m e n t o n t 
é t é i n d e m n i s e s l e s t r a v a i l 

l e u r s q u i e n f u r e n t l e s v i c 
t i m e s , ap r ès l e t a p a g e s e n t i 
m e n t a l e t l e s d é c l a r a t i o n s 
d ' i n t e n t i o n . N o u s a v o n s r e n 
c o n t r é H e n r i D k l o u . secré
t a i r e d e s y n d i c a t d e s m a r i n s 
p ê c h e u r s C F D T d u q u a r t i e r 
m a r i t i m e d e R r e M 

« Le quartier maritime de Brest , ce 
sont 5 7 0 navires et 1 0 6 3 marins. 
O n y pratique la pèche (raiche et aux 
crustacés dans les régions do Plou-
guerneau-Portsall et Surtout du Con-
quet et de Molène. O n y pratiquo la 
récolte ries algues sur tout le littoral 
finistérien ct dans l 'archipel de Molè
ne. la pèche des coquillages en rade de 
Brest, l'ostréiculture, les expériences 
d'aquaculture. 

L 'État v e u t réduire 
les indemnités I 

Des déclarations officielles com
me celles du préfet de la région ont 
laissé entendre que tout était réglé, 
que les marins-pêcheurs avaient été in
demnisés. L e syndicat C F D T des ma 
rins-pécheurs n'est pas de cet avis. 
Certes, il y a eu l ' indemnisation à 
70 % de la valeur à neuf du matériel 
abimé et inutilisable, la prise en char
ge des charges fixes (à payer malgré 
l'inactivité pendant le mois qui a suivi 
l'échouage : charges sociales, assuran
ces, etc.) et l ' indemnisation provi
sionnelle d'urgence (1 244 F par quin
zaine d'arrêt de travail». Cette indem
nité a été versée à 500 personnes dans 
le quartier de Brest pour deux quinzai 
nes d'arrêt. Cette Indemnité forfaitai
re ne pouvait réparer le préjudice. 
Chez les marins-pécheurs, la paye peut 
varier énormément d 'un mois sur l 'au
tre suivant le temps, les périodes de 
pèche. 

Aussi une circulaire du 1er mai 
1978 prévoyait un remboursement à 
1 0 0 % du manque à gagner en se ba
sant sur la différence entre les décla
rations de revenu 1976-77 et celles de 
1978. 

20 A u x dernières nouvelles, le rem

boursement de ce manque à gagner 
ainsi défini ne sera plus que de 7 5 % , 
et même de 5 0 % dans le quartier ma
rit ime de Morlaix. 

L 'Amoco -Cad i z a disparu du devant 
de la scène, au propre comme au figu
ré, l'épave étant passée au tond. L'État 
en profite pour vouloir réduire les in 
demnités prévues. Devant cette déci
sion, les marins-pêcheurs ont protes
té. Dans une lettre à Monsieur Bros-
sier, directeur des pèches, les comités 
locaux des pèches maritimes de Brest 
(dont Henri D idou est le secrétaire) et 
de Morlaix ont répondu. 

« I l nous a été donné d'entendre 
certains propos selon lesquels il appa
raîtrait que - les marins-pêcheurs ont 
effectué une bonne saison en 1978 et 
que les gains réalisé* seraient supé
rieurs à ceux réalise i l'année précé
dente ». 

De telles affirmations sont dé
nuées de fondement, car c'est mécon
naître la situation réelle dans laquelle 
se trouvent les marins-pêcheurs quant 
a l 'exercice de leur métier, c'est mé
connaître les études réalisées par les 
scientifiques de l ' i S T T M du C N E X O 
que de l'université de Brest. 

Les observations, constats et pros
pections effectuées démontrent que de 
nombreux problèmes demeurent (raré
faction du poisson dans de nombreu
ses zones, poisson affaibli, amaigris
sement et apparition de tumeurs chez 
certaines espèces). E t s'il est vrai que 
la production, dans certaines activités 
particulières (exemple les algues), a été 
en progression, il faut se garder d'en 
tirer des conclusions hâtives ou de gé
néraliser. E n effet, l 'accroissement de 
la récolte des algues ou de relatifs 
bons apports de crustacés par quel

ques bateaux sont dûs à différents 
facteurs : 

— Changement de lieux de pêche 
avec comme conséquence directe une 
consommat ion supérieure de carburant. 

— U n temps plus important de mer 
(des frais supplémentaires). 

— Mécanisation plus poussée des 
navires (amélioration de la productivi
té). 

— Augmentat ion du nombre des 
navires. 

— Explo i ta t ion des nouveaux 
champs d'algues. 

— Achat par les industriels de la 
production « en vert » : les manns-pé
cheurs n 'ayant plus a sécher leurs a l 
gues, il leur a été possible de passer 
plus de temps à la récolte (d'où aug
mentation de la dite récolte). Telles 
sont les véritables raisons du maintien 
voire de l 'augmentation de la produc
tion totale. 

U n e a s s o c i a t i o n d e défense 

Cec i étant, 'I est à signaler que les 
nombreux navires exerçant aux alen
tours immédiats de l 'Amoco-Cadiz 
ont réalisé une production inférieure 
a celle dos années 1977 et 1976. De fa
çon générale, nous affirmons que l'é
chouage de l 'Amoco-Cadiz a causé un 
préjudice réel â la profession et que 
sans cette catastrophe, la saison 1978, 
tant pour les goémoniers que pour les 
pécheurs de la côte nord-finistérienne, 
aurait été supérieure à ce qu'el le a été. 

Les marins-pêcheurs ont par ail
leurs décidé de créer » une associa
tion de défense des marins-pêcheurs 
victimes de l'échouage de l'Amoco 
Cadiz ». ceci pour être pattie prenante 
des poursuites juridiques engagées con 
tre les armateurs de l 'Amoco . » 

Correspondant Brest 
.-. e n j v . . 1 9 7 8 . 

Une association de défense 

'niir avoir n ;chimé que les soldats net 
nés conditions, deux militants passerunl 

L e 16-17 mars. l 'Amococedix 
s'échouait sur la côte du Nord-Finis
tère a Portsall ; 2 0 0 0 0 0 tonnes de 
pétrole se répandaient dans la mer 
et sur les côtes bretonnes provo
quant la plus grande pol lution con
nue dans toute la région. Petits pé
cheurs oblxjés de déposer leur rôle, 
entreprises ostréicoles fermant leur 
porte, toute une population inquiète 
quant à l'avenir économique de la 
région et quant aux consétiuenccs 
écologique de cette catastrophe... 

O n aurait pu penser qu' i l fut 
logique que les pollueurs furent les 
payeurs et donc... les nettoyeurs. 
Mais la logique capitaliste est toute 
autre. Les pouvoirs publics ne pou
vant que montrer au grand jour leur 
imprévoyance totale, firent appel au 

ns-pêchcurs s'est créée. 

I O V . I T les plages t ravai leni dans de bon-
en correctionnel à Brest le 9 mars 1979. 

bénévolat et surtout envoyèrent sur 
place des milliers de soldats, pour 
nettoyer la pollution. C'était cela 
le fameux • plan Holmar ». 

L e n e t t o y a g e b i e n sûr. 
m a i s d a n s q u e l l e s :. i o n s ? 

Il est vrai que pour les capitalistes 
et leur gouvernement, les soldats 
(appelés) constituent la main-d'œuvre 
•déale pour le nettoyage 

- Main d'œuvre peu payée 
- U n encadrement efficace pour 

empêcher toute révolte. 
Car la révolte existait face aux 

conditions de travail (interview de 
soldats — H R bimensuel No 31» : 

* On eu logé dans un grand gym
nase et on a pas toujours très chaud... 
On a quatre lavabos pour cent appe
lés. Alors le matin c'at la ruée. Le 
soir c'est encore pire ; // n'y a qu'une 
seule pompe à dccontaminatkm pour 
60 appelés, si bien que quand on re
monte de la plage à 17 heures, à 
19 heures on est pas encore tous passés 
à la décontamina lion.. >, 

Aussi n'est-ce pas un hasard si 
nombre de tracts de différents hori
zons dénonce'en! les conditions de 
travail des soldats. 

L ' u n d'entre eux se terminait 
par les mots d 'ordre suivants : 

* - Haln à la répression à l'in
térieur œnune a l'extérieur 
de l'armée. 

- Non au travail dans le ma
zout, sans réelles surveiUaiKes 
médicales. 

- Non à l'utilisation de Vannée 
contre le mtfuvcmeni des mas
ses populaires. » 

Or. s ' i l y a un secteur que la bour
geoisie et le gouvernement à son ser
vice ne supportent pas que l 'on 
touche c'est bien à c son armée B . 

Cela se révéla encore vrai quand 
en juin 1978, deux militants se font 
arrêter dans un café d e S t - R c n a n (ville 
du Nord-Finistère) alors que l 'un 
d'eux distribue un exemplaire de ce 
tract aux soldats présents. Les cama
rades sont relâchés avec une garde 
à vue de 24 heures et une perquisi
t ion à leur domici le . 

Procès en correctionnel a Brest 
le 9 mars à 8 h 3 0 Venons-y 
nombreux. 

Q u a n d l a répression 
bat s o n p l e i n il B r e s t 

Après que le dossier ait été trans
mis à la cour de sûreté de l'État 
qui n 'en a pas voulu, le considérant 
comme trop léger, les deux militants 
se voient traduit devant le tribunal 
correctionnel de Brest le 9 mars 
prochain pour : * incitation de militai
res â la désobéissance ». 

Ains i un simple tract d ' informa
tion sur les conditions de vie des sol
dats kirs du nettoyage des plages, de
vient pour la bourgeoisie et ses 
représentants un moti f d ' inculpation. 

— E l l e qui n'a rien fait pour em
pêcher la 4e marée n o i r e ; 

— E l l e qu i ne fait rien envers les 
responsables directs de la pol
lut ion ; 

— E l l e qui fait attendre les indem
nités 

— E l l e qui , à peine la marée noire 
déversée, nous annonce une 
centrale nucléaire à Plogoff 
(Sud Finistère). 

H est vrai qu'à Brest, ces derniers 
temps, la répression ne chôme pas : 

— Condamnat ion à 500 F d 'amen
de de deux militants du C 0 B A . 
pour inscriptions sur un mur dé
nonçant la coupe du monde en 
Argentine. 

— Inculpat ion de deux militants 
antinucléaire pour avoir inscrit 
sur un mur : * Non au nucléai
re * on attend le verdictdu pro
cès. 

T o u s u n i s c o n t r e l a répression 

L a mobilisation contre la répression 
doit donc se développer pour la défen
se de ces deux militants comme de 
tous ceux qui sont victimes à des 
degrés divers de la répression de l'État 
bourgeois 

C 'est dans cette direction que se 
battent la section et les militants 
de Brest du Parti communiste marxis-
te-léniniste(PCML). l\ 

http://iov.it
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Loi Veii Avortement, contraception 
Une nouvelle bataille à mener 

A l ' a u t o m n e p r o c h a i n , l ' a v o r t e m c n t s e r a à n o u v e a u l ' o b j e t d e c o n 
t r o v e r s e s pass i onnées a u P a r l e m e n t . L a l o i V e i l . a p p l i c a b l e d e p u i s l e 
1 7 j a n v i e r 1 9 7 5 p o u r c i n q a n n é e s s e u l e m e n t , a r r i v e r a à e x p i r a t i o n . 
L e s p a r l e m e n t a i r e s d e v r o n t a l o r s d é c i d e r d ' u n e l é g i s l a t i on d u r a b l e s u r 
l ' a v o r t e m e n t . . . e t d u s o r t d e p l u s i e u r s c e n t a i n e s d e m i l l i e r s d e 
f e m m e s q u i y o n l r e c o u r s c h a q u e a n n é e . M a i s s e s o p p o s a n t s n ' o n t p a s 
d é s a r m é e t t o u t i n d i q u e q u e l a l u t t e s e r a c h a u d e ! 

De ces c i n q années d'expérimenta
t ion de la lo i V e i l , que l b i l an peut -on 
t i rer ? L ' a spec t p r i n c i p a l e n est ind is 
cu tab l ement pos i t i f : la lo i V e i l a 
s dépénalisé » l ' a vor t ement : o n ris
qua i t auparavant , se lon les t ex t e s en 
v igueur, p lus ieurs années de pr ison 
pour avoir avorté o u pratiqué u n 
avor t ement o u s imp lement c o m m u 
niqué une adresse. E l l e l 'a r endu 
accessib le dans des cond i t i ons accep 
tables pour la majorité des f emmes 
q u i souha i t en t y avo i r recours . 

Mais ce b i l a n c ompo r t e p o u r t a n t 
pas m a l de zones d ' ombre q u i t i en -
r>ent à d e u x ra i sons : les imper f ec t i ons 
de la loi elle-même et les obstac les 
m i s à s o n app l i c a t i on . 

D e s l a c u n e s à c o m b l e r 

L a lacune pr inc ipa l e de la lo i 
V e i l est d 'avo i r , t ou t e n accep tant 
de considérer désormais l ' i n t e r rup -

22 , ' o n vo lonta i re de grossesse ( I V G ) 

c o m m e u n acte médical o rd ina i r e , 
refusé d ' en prévoir le r emboursement 
par la Sécurité socia le . L e p r i x de 
l ' i V G reste d o n c intégralement à l a 
charge de la f emme q u i la demande 
a lors q u ' i l est r e la t i vement élevé : 
ent re 5 0 0 et 8 0 0 F q u a n d il est pra
tiqué dans u n centre hospital ier 
èt que la durée de l 'hosp i ta l i sa t ion 
n'excède pas 2 4 heures . 

Ce l a su f f i t dans b i en des cas à 
rendre l ' i n t e r r u p t i o n vo lonta i re de 
grossesse d i f f i c i l ement access ib le . L a 
gratuité poss ib le dans le cas de l ' i n 
suf f i sance des ressources, n'étant oc 
troyée q u ' a v e c la p lus grande parc imo
nie par les autorités admin i s t ra t i v es 
responsables . 

L ' e x i g ence d u rembousement 
par la Sécurité soc ia le sera d o n c u n 
des thèmes p r i n c i p a u x de batai l le 
pour l'amélioration de la lo i V e i l 
l o rs de sa red iscuss ion . 

L a procédure e n v i gueur pour ra i t 
aussi être allégée. T o u t e f o i s le délai 

de réflexion de 8 j o u r s q u i d o i t ob l i 
ga to i r ement s'écouler entre la premiè
r e démarche auprès d u médecin et 
l ' accep ta t i on de 1*1 V G a sans dou t e sa 
ra ison d'être c a r il ne s'agit pas d ' u n e 
décision q u i do i t être prise à la légère. 
D e même, l ' en t re t i en ob l i ga to i re avec 
le médecin, conse i l l e r con juga l o u fa
m i l i a l , s ' e xp l i que par le fa i t que l a 
nécessité de r ecours à l ' I V G est 
t o u j o u r s motivée par u n cons ta t 
d'échec en matière de con t racep 
t i o n . I l est d o n c u t i l e que la f e m m e 
ou m i e u x le c oup l e puissent s ' in ter 
roger sur cet échec et prendre des 
mesures m i e u x appropriées p o u r l ' a 
ven i r . 

L e s médecins progressistes q u i se 
sont ba t tus a u x côtés des m o u v e m e n t s 
de f emmes p o u r la reconna issance d u 
dro i t à avo r t e r , s ' in terrogent sur le 
délai m a x i m u m de 1 0 semaines au-delà 
duque l l ' I V G n'est p lus légalement 
poss ib le . D u po in t de vue médical, 
d o n c dans l'intérêt même des f em
mes , l ' i n t e r r u p t i o n de grossesse d o i t 
t ou j ours être pratiquée le p lus tôt 
poss ib le , les r isques s ' a c c u m u l a n t 
avec le t emps passé. Ma i s il serai t sans 
n u l d o u t e préférable de laisser le mé
dec in es t imer l ibrement ces r isques 
e n déterminant cas par cas si l 'avorte
m e n t est poss ib le , c o m m e il le fa i t 
pour t o u s les aut res actes médicaux. 

L ' ob l i ga t i on faite a u x mineures 
d 'avo i r une au to r i sa t i on parenta le 
pour avoir accès à l ' I V G devra i t aussi 
être supprimée. Ca r c 'est s ouven t 

c h e z les très jeunes que la nécessi
té de l ' i n t e r rup t i on de grossesse 
est la plus évidente. L ' ob l i g a t i on 
d ' imp l i que r au m o i n s u n des parents 
est souvent ressentie pa r e l les c o m m e 
une épreuve d r a m a t i q u e et t r a u m a 
t isante et les pousse à retarder te p lus 
possible ce t te démarche, d o n c l ' in ter 
rup t i on de grossesse elle-même q u i 
sera ainsi fa i te dans de m o i n s bonnes 
cond i t i ons . 

L a loi V e i l prévoit également u n e 
res t r i c t i on p o u r les étrangères qu i , 
pour avo i r dro i t à f l V G dans des 
cond i t i ons normales , do i v en t j u s t i 
f i e r d 'une résidence en F r a n c e , da tan t 
de p lus de t r o i s m o i s . L ' ob j e c t i f 
était d'empêcher les f e m m e s de p a y s 
d o n t la législation est m o i n s favora 
ble, de venir fa ire « le voyage en 
F r a n c e » c o m m e les Françaises q u i de
vaient p ra t i quer , par le passé, le 
voyage en S u i s s e , en Ho l l ande o u en 
Ang le terre . Mais ne f au t - i l pas se 
ba t t r e pour pouvoir p e rme t t r e a u x 
Espagno les et aux I ta l i ennes de p o u 
vo i r bénéficier d 'une i n t e r r u p t i o n de 
grossesse co r r ec t ement pratiquée en 
F r a n c e , t an t q u e leurs lu t t e s n ' auron t 
pas encore réussi à imposer u n e législa-
t o n sat is fa isante dans leur propre 
pays ? 

I l est p lus d i f f i c i l e d'apprécier la 
clause restr ic t ive de la lo i V e i l q u i per
met à t ou t médecin de re fuser de 
prat iquer l ' I V G . C e r t e s o n le v e r r a , 
e l le a j u s q u ' i c i p e r m i s u n véritable 
sabotage de l ' app l i ca t i on de la lo i ; 
mais dans l'intérêt des f emmes , i l ne 
para i t pas souhai tab le que leur I V G 
so i t pratiquée par des médecins 
hosti les à l ' avor t ement q u i r i squent de 
ne pas assumer ce t te tâche cor rec te 
m e n t dans l'état a c t u e l des choses. 

D e s m o y e n s à e x i g e r 

O f f i c i e l l emen t . 1 5 0 0 0 0 f e m m e s 
ont eu recours â l ' I V G pratiquée 
d a n s le cadre d e la lo i V e i l , en 1 9 7 7 . 
Ma i s parallèlement, des f e m m e s con
t inuent d ' avor te r dans des c o n d i t i o n s 
dangereuses en dehors des établisse
m e n t s hosp i ta l i e rs . L e u r nombre est 
par définition d i f f i c i l e à es t imer . I l 
varie entre 3 0 0 0 0 et 3 0 0 0 0 0 ( ce 
dern ie r ch i f f r e étant ce lu i avancé par le 
p l ann ing f a m i l i a l ) , ou t re les l acunes de 
la lo i elle-même, u n ce r ta in nombre de 
ra isons q u i t i ennen t à sa non-appl ica
t i o n e x p l i q u e n t c e ch i f f r e de t o u t e 
façon élevé. 

L ' u n e des premières réside dans 
l 'a t t i tude foncièrement host i l e à l ' I V G 
d ' u n e grande part ie d u corps médical. 

C 'est a ins i q u e dans 1 6 départements 
e n F r a n c e , i l est p ra t i quement imposs i 
ble de p ra t i que r une I V G dans le ca 
d r e de la lo i V e i l . I l est très d i f f i c i l e 
d ' y avo i r accès dans 2 5 autres . L ' a t t i 
tude d u corps médical, u t i l i sant à 
fond sa possibilité d e refuser de p ra 
t i quer l ' i n t e r v en t i on e xp l i que e n 
grande par t i e ce t te s i tua t i on q u i m u l 
t ip l i e les obstac les et les difficultés 
p o u r les f emmes q u i v eu l en t avo i r re
c o u r s à l ' I V G . A l'hôpital L a r i b o i -
sière de Par i s , par exemp l e , de pa r la 
volonté d u médecin-chef du service 
d'obstétrique, i l est imposs ib le de p ra 
t iquer u n e seule I V G . L a volonté d ' u n 
h o m m e su f f i t d o n c à d i c t e r la po l i t i 
q u e de t o u t u n établissement hospi
ta l i er . C ' es t le cas auss i des q u a t r e 
départements du No rd où les f emmes 
do ivent , dans l ' ensemble , c on t i nue r 
c o m m e par le passé, à e t tec tuer le 
« voyage e n Ho l l ande » , p lus fa t i 
gant et p lus onéreux. 

U n e s o u r c e d e p r o f i t s 

O n assiste aussi à une mauva ise 
volonté évidente de cer ta ins éche
lons admin i s t r a t i f s ( a u n iveau des 
d i rec t i ons départementales d ' ac t i on 
sani ta ire et sociale , n o t a m m e n t ) q u i 
négligent de met t r e à la d i spos i t i on 
d e s médecins les m o y e n s ( l o c a u x , 
budget) prévus pa r l a lo i pour que les 
I V G se déroulent dans de bonnes 
cond i t i ons . L e résultat — et sans dou t e 
l ' ob jec t i f — est q u ' u n e bonne par t i e 

des I V G s o n t « refilées » au secteur 
privé. L e s c l i n i ques privées f a c tu r en t 
o f f i c i e l l ement le coût habi tue l de 
l ' I V G mais ex igent u n « dessous de 
tab le » en l iqu ide q u i double o u 
t r ip l e le p r i x n o r m a l de l ' i n t e r ven t i on . 
C o m m e par a i l l eurs les équipements 
hosp i ta l i e rs c o n t i n u e n t d'être in t e rd i t s 
d ' I V G ou considérablement sous-équi-
pés par rapport à la d e m a n d e , bien 
des f emmes sont , b o n gré mal gré, 
obligées d 'avo ir r ecours a u x c l in iques 
privées. 

L a bata i l l e pour q u e la future lo i 
soit assort ie de m o y e n s ef fect i fs 
e t p o u r qu ' e l l e so i t e f f ec t i vement 
appliquée sera d o n c auss i très impor
tante . 

L a v r a i e s o l u t i o n : 
l a c o n t r a c e p t i o n 

L ' a v o r t emen t demeure , dans t o u s 
les cas, u n pis-al ler. L a vra ie s o l u t i o n 
réside dans u n développement impor 
t an t de la c on t r a c ep t i on . Dans u n p a y s 
développé c o m m e le nôtre. 9 0 % 
des grossesses non désirées q u i abou
t issent à des I V G . ne devra i en t pas 
avo i r l i eu . L a c on t r a c ep t i on a certes 
fait des progrés impo r t an t s en F r a n c e . 

D o c u m e n t F Magazine. 

Dans 16 départements, il est impossi
ble de pratiquer une interruption vo
lontaire de grossesse dans le cadre 
de la loi Veil. 

5 0 % des couples y aura ient ac tue l l e 
m e n t r ecours . Ma i s il en reste 5 0 % 
q u i ne la pra t iquent pas et cela s u r t o u t 
dans les m i l i e u x popula i res . A l o r s que 
l ' i n f o r m a t i o n sur ce problème devra i t 
être considérablement développée, elle 
est souvent très m a l fa i te e t on assiste 
t ou jours à des campagnes du t y p e : 
« la p i l u l e f a i t grossir » I Q u a n d e l le ne 
donne pas le cancer ! Cer tes il n ' ex i s t e 
pas de méthode par fa i te , sans r i sque 
a u c u n , dans le d o m a i n e de la c on t r a 
c ep t i on c o m m e dans tous les autres 
secteurs. Mais d a n s le b i l a n de son 
app l i ca t i on le pos i t i f l ' emporte très 
largement sur le négatif et i l est in 
correc t de met t r e e n va leur unilatérale
m e n t les r isques hypothétiques sans 
soul igner en même temps ce qu ' e l l e 
appor t e : absence d ' i n t e r r u p t i o n de 
grossesse t ou jours ennuyeuse médica
lement , grossesses m i e u x assumées 
d o n c bénéfiques aux en fants , femmes 
m i e u x surveillées médicalement, e tc . 

I l est inquiétant à ce sujet de vo i r 
que la c o n t r a c e p t i o n c onna i t actuel le
ment u n recu l aux U S A . pays d o n t 

e l le est par t i e , ou dans les pays S c a n 
dinaves . C e q u i s 'accompagne au toma
t i quement d 'une augmenta t i on des 
avor tements . L e progrès sensible de 
la c on t r a c ep t i on en F r a n c e demeure 
d o n c insuf f i sant vo i r précaire, alors 
que les recherches médicales ne cessent 
de se développer en c e doma ine . C 'est 
pou r t an t là. sans renoncer à la lu t te 
pour une législation correcte en matiè
re d ' I V G , que se s i tue le véritable e n 
j eu . 

Annie BRVNEL 



Les manœuvres 
de l'URSS 

L a Somalie menacée 
DU MONDE ENT IER j 

Moscou veut-il faire rééditer, par 
l 'Ethiopie contre la Somalie, l'agres
sion du Vietnam par le Cambodge ? 
On est en droit de se le demander. 
Alors que Soviétiques et Cubains ren
forcent sans arrêt l'armée éthiopien
ne, on annonce dans ce pays la créa
tion d 'un « F r o n t de salut national 
somalien » qui dispose déjà de 2 000 
hommes armés et d 'une station-radio. 
O n sait que Moscou ne s'est jamais 
résigné à ta perte des bases militaires 
en Somalie qu' i l détenait avant de 
s'en faire chasser, il y a 18 mois, 
par le président Siad Barre. 

Situation tendue 
entre les deux Yémen 
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L a situation tendue qui régnait 
à la frontière entre les deux Yémen 
a dégénéré en guerre ouverte. Les 
troupes du Sud-Yémen qui affir
ment soutenir un « F ront de libéra
tion du Nord-Yémen » occupent trois 
villes du Nord-Yémen. L ' inf luence 
soviétique au Sud-Yémen, influence 
encore renforcée depuis l'assassinat 
du président Robaye, l 'an dernier, 
n'est certes pas étrangère à cette situa
t ion . C'est ce qui semble inquiéter 
le plus les pays de la région. L ' A r a 
bie Saoudite s'est déclarée i extrê
mement préoccupée » par ce con 
flit à ses frontières et a offert une 
très importante aide militaire au 
Nord-Yémen pour l'aider à défen
dre ses frontières face à cette nou
velle menée derrière laquelle se pro
file l 'ombre du social-impérialisme 
soviétique. 

- - - - JV - M ' * -

Manifestation orgaiûsée par le F P L E à Amsterdam le 27/1/79. 

Luttes aux USA 
17 0 0 0 travailleurs sont en grève 

aux chantiers navals de Newport 
News, en Virginie. Ils exigent la re
connaissance des droits syndicaux. 
La grève dure depuis plusieurs se
maines. 

C 'est la première grève que les 
syndicats aient organisé depuis long
temps dans le S u d . E l l e est d'autant 
plus importante que ces chantiers 

navals travaillent pour la marine 
militaire américaine et construisent 
des bateaux et des sous-marins ato
miques. 

Elect ions législatives 
en Espagne 

Les élections législatives en Espagne 
qui se sont déroulées jeudi 1er mars 
ont abouti à un renforcement du par
ti gouvernemental, l ' U C D et à un 
échec retentissant du P S O E . Fait plus 

remarquable dans ces élections, la 
journée des mouvements indépendan
tistes, reflet du mécontentement face 
à l'aggravation de la crise, les difficul
tés du niveau de vie et le mépris du 
problème régional par le gouverne
ment. 

Quant au parti marxiste-léniniste, 
l ' O R T . il a obtenu des résultats satis
faisants plus particulièrement à Madrid 
où il a recueilli 4 5 0 0 0 voix et en Na
varre. Toutefois , ce fut insuffisant 
pour obtenir des sièges au Parlement. 

Le Coca-Cola en Chine 
Le ministre chinois Fang Y i a évo

qué lors de sa visite aux U S A l 'impor
tation de coca-cola en Chine . Il a 
dit : 

« Nous voulons recevoir un grand 
nombre de visiteurs étrangers. £t 
ces touristes veulent boire du coca. 
Ils y sont habitués. Quant à nous. 
Chinois, nous préférons notre thé 
vert ». 

Livre 

«La nuit dès-machines» 
C 'es t le témoignage de C h a r l y 

B o y a d j i a n sur l a vie des t rava i l l eurs 
postée O n vo i t l a v ie d ' u n couple 
perturbée pa i les 3 X 8 , des gens q u i 
c o m m u n i q u e n t par bouts de papiers . 
B o y a d j i a n mont r e les c o n d i t i o n s de 
t rava i l à l ' u s ine , les r y t h m e s de som
m e i l perturbés, l 'éncrvcmcnl p e rma 
nen t , les week-end de repos q u i sont 
trop rares , les semaines in t e rminab l es . 
C e l i v re est aussi une dénonciation du 
rac i sme , lui est d 'or ig ine arménienne, 
e l le , fille de t rava i l l eurs algériens. 
R i en q u ' i l a n arrêté de t rava i l l e r e n 
us ine , C h a i l y B o y a d j i a n a t e n u â écri
re ce l i vre pour dénoncer les c o n d i 
t i ons de v ie imposées a u x t rava i l l eurs 
postés. 

A u x éditions La France sauvage, 
2 9 F . 

char iy | « * 
boyadjian I C I 

nuit des 
machines 

[ vu , lu, entendu] 

Fil m 

«Au nom du Fuhrer» 

U n film q u i . à par t i r de d o c u m e n 
taires d'épt>que, m o n t r e e t dénonce 
le t r a i t emen t que les naz i s ont fa i t 
sub i r a u x en fants . L e s pet i t es v i c t imes 
étaient d 'abord des en f an t s j u i f s , 
tz iganes, po lona is , yougos laves . L e t ex 
te d u film c o m p r e n d e x c l u s i v e m e n t 
des c i t a t i ons ex t ra i t e s de p u b l i c a t i o n s 
naz ies , de lo i s , de décrets, de d i r e c 
t i ves , de j o u r n a u x de guer re , de m a 
n u e l s sco la i res , d'arrêtés, de comptes 
r endus , de rappor ts , d'écrits po l i t i 
ques . L a réalisatrice, L y d i a C h a g o l l , 
a travaillé plus de trente m o i s à ce 

Film 
Le 6e festival du cinéma 

afr icain 
I * 6e f es t i va l pana f r i ca in d u 

cinéma de Ouagadougou v ient de 
se tenir en H a u t e - V o l t a . C 'est le 
p r em i e r pays a f r i ca in à nat iona l i se r 
ses sal les de cinéma et son c i r cu i t 
d ' impor ta t i on -d i s t r i bu t i o i i de f i lms , 
dominé auparavant pa r une grande 
société française. C e fest iva l est 
organisé pa r la Fédération pana f r i ca ine 
d u cinéma ( F F P A C I ) . I l se t i ent tous 
l es d eux ans . L e cinéma a f r i c a in est 
j eune ; pour se développer, il doit 
l u t t e r con t r e les grandes sociétés c i 
nématographiques des anc iens co lo
n i sa t eurs q u i détiennent encore les 
réseaux de sa l les c t le monopo l e de 
l a d i s t r i b u t i o n dans b e a u c o u p de 
p a y s . O n a remarqué à ce f es t i va l , 

le dent i e r film d c ' S e m b e n e O u s m a i i c ; 
Ceddo : « L ' i n s o u m i s » . A h m e d c l 
M a a n o u n i a ob t enu le p r i x du septiè
m e a r t p o u r A l y a m A l y a m ( ô les 
b e a u x j o u r s ) où U dépeint l a misère 
des paysans m a r o c a i n s obligés de qu i t 
ter l a t e r re . L e fest iva l a consacré 
aussi le talent de S o u l e y m a n e Cissé q u i 
aborde la réalité de l a c lasse ouvrière 
naissante en A f r i q u e ; le tun i s i en R i -
dha B e h i a o b t e n u le p r i x de l ' a u t h e n 
ticité avec « L e So l e i l des hyènes » q u i 
s'élève con t r e l a d o m i n a t i o n économi
que et cu l ture l l e de l a T u n i s i e . 

film (études p r c l n n i n a i r c s . r echerches 
prises de v u e , mon tage , f i n i t i o n ) , 
l i n film a c cab l an t , q u i e xp l i que les 
fondements de ce génocide q u i n 'a 
pas épargné les en f an t s . 

Théâtre de l'aquarium 

«La Sœur de Shakespeare» 
en province 

«Pépé» à Par i s 
L e théâtre de l ' A q u a r i u m part 

en tournée en prov ince pour j o u e r 
"La Sœur de Shakespeare». C e t t e 
pièce m o n t r e l ' oppress ion des f emmes 
q u i restent au f o ye r , chez e l les , parce 
qu 'e l l es n 'ont pas de qua l i f i c a t i on , 
parce qu ' e l l e s s o n t au chômage. K n 
même temps, à Par i s le théâtre de 
l ' A q u a r i u m va met t r e en scène a par 
t i r du 1 5 m a r s , « Pépé » u n e pièce 
sur les v i e u x t rava i l l eu rs e t la v ie i l 
lesse. Ce t t e pièce e s l basée sur u n e 
enquête d ' u n m o i s réalisée dans d i vers 
hospices de l a région par is ienne, 
â par t i r de kilomètres de bandes 
magnétiques. L e théâtre de l ' A q u a 
rium a déjà monté des pièces s u r les 
promoteurs i m m o b i l i e r s , sur u n tex te 
de I -ou S i n : - Ahqu », sur les o c cu 
pat ions d 'us ines . 

Le Iflést'6 de l 'Aquarium fouera « La 
Sœur de Stokespegrc » : 

Samedi 17 mars à Vitry au théâtre 
Jean Vilar. 

— Mardi 20 mars à OHéans ou théâtre 
Aujourd'hui. 

— L e vendredi 23 mars ô Nîmes, au 
théâtre municipal. 

— Mj ' d i 27 mars à Calais. 
Le 30 et 31 à Cor oeil au cenne 

Pabkt Nèruda. 

Le dernier disque 
de Bùhler 

«Simple histoire» 
Bùhler y chante enco re le peup le , 

sa v i e , ses souc is , ses lut tes . I c i pas 
de stéréotypes, des m o t s s imples , 
m a i s que de f o r c e . Bùhler adresse 
* un salut à ceux que l'on dit diffé
rents » nos frères les immigrés. 11 
appel le à ne pas céder au découra
gemen t , à s 'organiser q u a n d o n est 
<r sur le pavé puisque l'usine a fer
mé ». M chante aussi * Les cités 
de carton pâte*, l a sol i tude. . . C e 
p e n d a n t , les t i tres les plus réussis 
où l a tendresse de Bùhler fa i t mer 
ve i l le sont c e r t a inement : t Mon amie, 
ma sceur > e t < Faubourg de Buenos 
Aires*. Ma lheureusement l ' o r ches t ra 
t i o n gâche u n p e u l ' a l b u m , ( 'e l le de 

son piéccdcnt d i s q u e : «Ici» était 
bien m e i l l e u r e . 



^ Le saviez-vous ? 
On peut 
réclamer 
contre 
les impôts 

I l a r r i v e f r é q u e m m e n t q u e l e s a v e r t i s s e m e n t s d e t a x e s o u i m p ô t s 
s u r l e s r e v e n u s q u e l ' o n r e ç o i t c o m p o r t e n t d e s e r r e u r s . S a n s p a r l e r 
b i e n e n t e n d u d u c a r a c t è r e d e c l a s s e d e l a f i s ca l i t é , q u i f r a p p e t o u j o u r s 
d a v a n t a g e l e s p e t i t s c o n t r i b u a b l e s q u e l e s r i c h e s . I l a r r i v e a u s s i q u e 
l e s " m o n t a n t s r é c l a m e s , b i e n q u e c a l c u l e s s a n s e r r e u r p a r l e s s e r v i c e s 
f i s c a u x , e x c e l l e n t l e s poss i b i l i t é s e f f e c t i v e s d e r è g l e m e n t d e c e l u i q u i 
l e s r e ç o i t . 

D a n s c e s d e u x c a s . c o m m e n t d o n c p r é s e n t e r u n e r é c l a m a t i o n p o u r 
o b t e n i r u n e d i m i n u t i o n d e s t a x e s e t i m p o t s e n c a u s e ? 

I l ex is te d eux r ecours : le r ecours 
contentieux q u i c once rne les droiti 
des c o n t r i b u a b l e s ; le recours gracieux 
q u i concerne les d i m i n u t i o n s de 
faveur auxque l l es les lois f iscales 
n 'obl igent pas les services q u i sont 
chargés de l ' app l iquer . 

L e premier s ' app l ique aux er reurs 
commises au détriment du redevable. 

L e second s 'appl ique a u x s i tua
t i ons de personnes q u i sont t empora i 
r ement ou définitivement d a n s l ' im
possibilité de payer la totalité o u u n e 
part ie des taxes o u impôts a u x q u e l s 
e l les sont assujett ies n o r m a l e m e n t ( en 
d r o i t ) . 

A q u i f a u t - i l s ' a d r e s s e r 
p o u r r é c l a m e r ? 

Q u a n d il s 'agit d ' u n e erreur n o n 
d i scu tab l e , (par e x e m p l e : o n a o m i s 
de compter u n en fant dans le décomp
te d u nombre de par ts affecté au ca lcu l 
de l ' impôt sur le r evenu ou o n a impo
sé d e u x fois à t o r t au même endro i t 
o u en deux l i eux différents une t a x e 
locat ive ou une t a x e pro fess ionne l le , 
e t c . ) , le redevable peut s 'adresser 
d i r e c t ement au contrôleur ( o u à 
l ' i nspec t eur ) . L ' adresse est indiquée 
a u verso de l ' aver t i ssement . I l l u i 
exp l i que ve rba lement ce q u ' i l con
teste et lui remet l ' aver t i ssement en 
cause. D a n s ce cas, ce service ( le p lus 
bas de la hiérarchie f iscale) émet u n 
dégrèvement d 'o f f i ce , d o n t il donne 
c o m m u n i c a t i o n au percepteur I I est 
conseillé en pare i l c a s de demander 
à ce dernier u n « e x t r a i t de rôle • 
q u i correspond à l ' ave r t i ssement con

testé, ce la permet de conserver u n 
exemp la i r e de l ' impos i t i on e n cause. 

Q u a n d il s 'agit d ' u n cas p lus déli
cat , où le redevable n'est pas abso lu 
m e n t assuré d'ave. »r ra ison, il est préfé
rab le de faire u n e réclamation en 
bonne et duc f o r m e en l 'adressant au 
d i rec teur départemental ( o u cent re 
f iscal à Paris) d e s impôts d o n t l 'adres
se f igure aussi au verso de l 'avertisse
ment . 

P rendre \a précaution de l'expédier 
en recommandé avec accusé de ré
cep t i on , ce dern ie r a t tes tant par la 
su i t e de façon incontes tab le que la 
réclamation a b i en été in t rodu i t e . 
I l est conseillé de conserver u n doub l e 
o u u n e p h o t o c o p i e de l a lettre a ins i 
expédiée. 

I l est ob l i ga to i re d ' a n n e x e r à la 
réclamation l ' aver t i ssement contesté, 
ou u n ex t r a i t de rôle, délivré par le 
percepteur , q u i e n t ient l i eu . 

L a réclamation auprès d u service 
f iscal de base (contrôleur ou ins
pecteur ) est en p r inc i pe rap idement 
réglée ( u n à d e u x mo i s ) . L a réclama
t ion au d i rec teur est réglée au bout 
de t ro is m o i s en théorie, m a i s en 
prat ique elle peut demander jus
qu'à s ix m o i s 

L a récLimat ion ne s u s p e n d 
p a s l ' e x i g e n c e d e règ lement 

Une réclamation au contrôleur, à 
l ' inspecteur o u au d i r e c t eur des 
impôts ne suspend pas e n d ro i t les 
ex igences du percep teur . A u t r e m e n t 
d i t . d'après l ' a d m i n i s t r a t i o n d u recou
v rement des impôts, l ' impôt contesté 

est légalement dû dans les délais pres
c r i t s sans tenir c omp t e de l a réclama
t i o n in t rodu i t e . P o u r c o m p r e n d r e ce t te 
d i spos i t i on q u i appara i t a t ou t rede
vable c o m m e particulièrement in jus
t e , il f au t savo i r q u ' i l y a deux ad
min i s t r a t i ons d i s t inc tes q u i s ' o ccupent 
des t axes et des impôts : ce l l e q u i 
établit les impos i t i ons d 'une p a r t , 
ce l l e q u i est ensu i te chargée de les en
caisser d ' au t r e part . O i , q u a n d i l y a 
réclamation, l a première n ' en infor
me j ama is la seconde q u i poursu i t son 
t rava i l . . . et d o n c poursu i t le redevable 
qui ne paye pas , se c r o y a n t dans son 
bon d ro i t . Même si l e dégrèvement 
in t e r v i en t par la suite après ins t ruc
t i o n de la réclamation, le percepteur 
ne c onna i t q u ' u n e règle : fa ire payer 
d ' abo rd , i l r embourse ra ensuite 

Q u e pouvons-nous d o n c conse i l l e r 
en pare i l cas I 

Simultanément à l a réclamation, i l 
f au t écrire au percepteur p o u r l ' infor-
mer q u ' o n a fa i t ce t te réclamation 
d o n t o n peu t d ' a i l l eurs lui j o indre u n e 
pho tocop i e . Ce t t e lettre ne l 'empê
che ra pas de con t inue r a réclamer les 
règlements contes tes et de leur ap
p l i quer les ma jo ra t i ons prévues par la 
lo i en cas de re tard de pa iement : 
1 0 % d ' abo rd , pu is les frais de c o m 
m a n d e m e n t , e tc . , jusqu'à l a saisie 
éventuelle e n f i n de procédure. 

Ma i s ce t te lettre a l 'avantage, u n e 
fois la réclamation ins t ru i t e par 
l ' adm in i s t r a t i on f iscale, de permet t r e 
d'établir l a bonne foi dans le non-
pa iement q u i co r r esponda i t à l ' a t ten
te des résultats de la réclamation. 
A ce m o m e n t - l a , le redevable peut de
mander l a remise gracieuse des majo
ra t ions et f ra i s de poursu i t e e n c o u r u s 
entre- temps, et en général le percep
teur acco rde ce t te remise , b i en q u ' i l n e 
soit pas t e n u de l 'accorder par l a lo i . 

C e t t e précision est impor t an t e dans 
le cas des réclamations par recours 
g r a c i e u x C a r i l f a u t s - - . . . • q u e 
toute d emande conce rnan t des som
mes dé/A payées au percepteur est 
systématiquement rejetée par l ' ins
pecteur , le contrôleur ou le d i r e c t eur 
des impôts. Q u a n d on réclame d o n c 
u n e mesure gracieuse (de faveur ) , il n e 
faut pas régler la part ie d o n t on espère 
ob ten i r la d i m i n u t i o n . S o u v e n t les 
redevables ignorent ce fait et, par 
peur des menaces léqales du percep
teur , f in issent pas payer au p r i x de 
sacr i f ices l ourds à suppor te r et même 
d ' e m p r u n t s auprès d ' amis : i ls do i v en t 
savoir que dans ce cas, i ls n 'ob t i en
d r o n t a u c u n e d i m i n u t i o n , même si l eur 
s i tua t i on socia le et les difficultés 
passagères rencontrées l a jus t i f i en t 
p l e i n emen t Une mesure gracieuse 
n 'est accordée que sur les sommes 
n o n enco re payées. 

S C I E N C E S 

D'où vient l'homme ? 
L ' h o m m e tira sa révérence au singe 
II ne fit que polir les pierres 
E t ce fut son enfance. 
L e bronze et le fer jai l l i rent des fours 
Devine combien de temps il a fallu pour cela ? 
Quelque* milliers d'étés et d'hivers seulement. 
Dans le monde des hommes, le sourire devint rare 
Les arcs se tendirent sur les champs de bataille 
E t le sang coula à flots 
A travers la prairie. 

Mao Zedonjt 

— . -

D'où v ient l ' h o m m e ? I l y a enco re 
u n siècle, la tbèse admise était ce l l e de 
l 'Eg l ise . D i e u avait tout créé : la lu 
mière avant le so le i l , l ' un i ve r s , la 
ter re , tes hommes il y a e x a c t e m e n t 
4 5 0 0 ans I L e s premiers sc i ent i f i ques 
a s'être posés la ques t i on duren t lu t t e r 
c o n t r e de tel les idées. Après avo i r 
trouvé des restes de fossi les, d inosau
res, e tc . , peu à p eu , on d u t adme t t r e la 
vérité : la v ie sur terre avait p lus de 
6 0 0 m i l l i ons d'années. 

A u j o u r d ' h u i , grâce à des recherches 
entrepr ises en A f r i q u e ( A f r i q u e d u 
S u d , E th i op i e , S a h a r a ) , en C h i n e , à 
J a v a , en E u r o p e , o n c o m m e n c e à con
naître l 'h is to i re anc i enne d e l'humanité. 

L h o m m e d e s c e n d - i l d u s i n g e ? 

N o n . L e singe et l ' h o m m e s o n t 

issus, par l 'évolution des espèces, 
d'ancêtres q u i étaient des insect ivores . 

Puis , de l 'arbre généalogique hu
m a i n se détache toute une série de 
branches q u i donnen t les Lémuriens 
( env i r on 4 0 m i l l i o n s d'années), singes 
p r im i t i f s a u x y e u x énormes, les singes 
d 'Amérique et les singes de l ' anc i en 
monde (A f r i que , A s i e ) , il y a env i ron 
2 5 m i l l i ons d'années ( b ranche gauche 
d u schéma). 

Dans c e que n o u s appe lons les s in
ges, les sc i ent i f i ques d i tmguen t d e u x 
groupes : les singes p r i m i t i f s ( babo ins ) , 
les singes anthropoïdes ( c eux q u i res
semblent le p lus a l ' h o m m e ) avec 
l 'orang-outang, le gor i l l e , le c h i m p a n 
zé . 

E t l ' h o m m e ? 

N o u s venons d 'une branche parallè
le à cel le des singes e t no t re h is to i re 
a commencé il y a env i r on 2 0 mi l 
l i ons d'années, q u a n d nos ancêtres ont 
quitté l a forêt p o u r la savane e n quête 
d 'une me i l l eu re n o u r r i t u r e . L e sque
lette s'est relevé pet i t a pet i t pour 
fac i l i t e r la bipédie ( m a r c h e sur d e u x 
j a m b e s ) . 

A u f i l des années, des espèces 
d ' h o m i n i e n s ( qu i préfigurent l ' h o m 
me) vont apparaître et s'éteindre 
p o u r abou t i r à l ' h o m m e moderne : les 
australopithèques ( 1 0 i 12 m i l l i o n s 
d'années avant no t re ère) qui v iva ient 
e n A f r i q u e aus t ra l e , l ' homohab i l i s 
( l ' h o m m e hab i l e , t r o i s à u n m i l l i o n 
d'années), les premiers à se serv ir 
d ' ou t i l s de pierre et d 'os taillés pour 
pra t iquer l a chasse. 

Pu i s l ' h o m m e érectus ( h o m m e de
bout ) q u i p e u p l a l ' E u r o p e , l ' A f r i q u e et 
l ' A s i e d o n t la bipédie est parfai te . 

P u i s , l ' h o m o sapiens ( l ' h o m m e q u i 
sa i t ) , espèce à laquel le nous apparte 

n o n s , q u i a t t e i n t l 'Amérique il y a 
5 0 0 0 0 ans . No t re espèce n 'a d 'a i l 
leurs q u e 1 0 0 0 0 0 ans d'ancienneté. 

A u c o u r s de ces évolutions, le 
sque le t te de l ' h o m m e a changé, sa 
ta i l l e augmente , les arcades sourcilléres 
d i m i n u e n t , la capacité de la boite éra-
n ienne augmente , les mâchoires no 
sont p l u s e n « a v a n t • d u visage. 

L e f eu n ' a été « trouvé * q u ' i l y a 
d e u x m i l i o n s d'années, ta domest i 
c a t i o n des a n i m a u x s'est répandue i l y 
a env i r on 7 0 0 0 ans, la cu l tu re des 
céréales, la poter ie , le tissage, i l y a 
5 0 0 0 ans. 

Députa 5 0 0 0 ans , l ' homme ne subi t 
d o n c p l u s tous les aléas de l a n a t u r e , . 
i l v ena i t d ' i nven te r la p r oduc t i on . 

Un collaborateur scientifiQue 

L E S THÉORIES D E 
L ' É V O L U T I O N 

L e t e rme , le n concept » , a 
été i n t r odu i t au début du 19e 
siècle par J . B . de L a r m a r c k et 
développé par Char l e s D a r w i n 
( 1 8 5 9 ) . Mais le g rand apport 
de D a r w i n est d 'avo ir prouvé 
sc i en t i f i quement , sur une base 
matérielle, la réalité de l'évolu
t i o n et que cel le-c i a l la i t de 
l'inférieur au supérieur. 

E n 1 8 6 5 , Mende l découvre les 
lois de l'hérédité ; en 1 9 0 1 , D e 
V r i e s les intègre dans le proces
sus évolutif. Mais l 'hérédité, 
c'est-à-dire la t ransmiss ion de 
caractères apparus par adapta
t i on au m i l i e u , a u x cond i t i ons de 
v ie . ne su f f i s en t pas pour t radui 
re t o u t e la complexité de l'évolu
t ion . Dès 1 8 9 3 , We i smann défi
n i t le phénomène des • m u t a 
t i ons » : ce l les-c i a f fec tent la 
c o n s t i t u t i o n héréditaire de cer
ta ines ce l lu l es , e t n o t a m m e n t 
cel le des ce l lu les sexue l les 
U germen s ) . 

D e u x lois d o m i n e n t l'évolu
t i o n : 

- e l le su i t u n e comp l ex i f i -
c a t i o n progress ive ( le f in d u f i n , 
c ' es t l ' h o m m e ) . 

— e l le n e rev i en t pas e n arrié
re ( l o i d i t e de D o l l o ) . 

Joël F A B I E N 



YACHAR KEMAL 
L'épopée de l a 
paysannerie turque 
Suite de la page 32 

C ' e s l u n des c h a n t s les p lus ex 
traord ina i res dans l a t r ad i t i on révo
lu t i onna i r e du monde peut-être. L e 
poète gui a écrit cette poésie s'ap
pelle D a s a l G l u . C'était u n des d i r i 
geants du m o u v e m e n t de révolte. 
Depu i s le 13e siècle, i l y ' a e u u n e 
suite de soulèvements e n A n a t o l i e q u i 
s 'appela ient les soulèvement • Celàli ». 
C'est u n e lut te h i s to r ique c o n t r e l ' au
torité de l 'époque. C e s révoltes succes
sives o n t continué j u s q u ' a u 19e 
siècle vague après vague. E t avec 
chaque soulèvement se levaient 
de grands poètes q u i o n t chanté 
ces actes. C est u n peu l'équivalent 
rie la Chanson de Roland en F r a n c e . 
P a r m i ces grands poêles q u i se sont 
révoltés on peut e n compt e r 3 8 m i s à 
m o r t parce qu ' i l s s'étaient révoltés 
con t r e l ' E t a t . C e s poètes r a con ta i en t 
et chanta i en t plus q u ' i l s n'écrivaient, 
c'étaient des t r oubadour s . I l s étaient 
e n même t emps che fs de groupes 
re l i g i eux . G r a n d s poètes e t révoltés. 

Us on t fa i t la littérature et l a t rad i -

Vachar Kemal décrit dans ce livre 
avec chaleur la vie et le travail des 
cueilleurs de coton dans la plaine 
de Cukurova. 
Prix : 4 9 F . 

L'herbe qui 
ne meurt pas 
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Un écrivain qui concentre les aspirations de son peuple. 

l i o n popu la i r e . 

« L a l i t t é r a t u r e e s l r e t o u r n é e 
à s e s g r a n d e s s o u r c e s 

p o p u l a i r e s . . . » 

A v e c l 'avènement de l a république 
d ' A t t a t u r k , l a littérature tu rque est 
retournée a .->es grandes sources popu
la i res . E t o n peut dire que n o i r e grand 
poète N a z i m H i k m e t est l ' u n des chaî
nons pa r l eque l l a littérature turque 
se r a t t ache à ses t r ad i t i on s popula i res . 
N a z i m H i k m e t est u n des p lus grands. 
Aj>rês N a z i m I l i k m e t , i l y a eu la 
génération d 'écrivains dont j e fais 
part ie . O n peu t d i re que j e s u i s le pre
m i e r r o m a n c i e r t r u c d 'or ig ine paysan
ne. 

L a g r a n d e é c o l e d e l a l i t t é ra ture 
t u r q u e a é t é l a p r i s o n 

O n peut d i r e que l a pr ison a été 
la grande école de l a littérature tur
que . N a z i m H i k m e t y a passé 17 

ans ; Kémal T a h i n , 13 ans ; O v h a m 
Kémal , 5 ans ; A z i z Ne s im , 5 ans ; 
C e t i n A l d a n , 2 ans ; A h m e l A n i f . 
5 ans : E n v e r C o k e e . 8 ans ; V e d a t 
T U r k a l i , 1 0 ans. O n ne peut pas les 
c i t e r t o u s . 

O n est dans la t rad i t i on de tous 
ces grands poètes d ' A n a t o l i e , o n l eur 
a fa i t h o n n e u r , mo i même en 1 9 5 0 . 
j ' a i fait de l a p r i s on et j ' a i été torturé. 
C e sont ces poètes qui o n t f a i t l a vraie 
littérature t u r q u e . 

I l y a u n e grande épopée, divisée 
e n 17 c h a n t s c o m m e l ' I l l i ade , e l le 
s 'appel le « Korvglu ». L ' a u t e u r était 
u n band i t de grand c h e m i n et grand 
poète. S o n mot d 'ordre « prendre 
aux riches pour donner aux pauvres » 
le héros de l 'épopée a t t aqua i t une 
caravane pour c omb l e r 1 0 0 0 pet i ts 
vil lages. I l n ' y a a u c u n e ra ison p o u r 
que dans m o n r o m a n , je ne p r enne 
p o u r héros u n p a y s a n , M e h m e d le 
m i n c e , q u i dev i en t bandi t e t q u i f a i t 
ca au n o m de s o n peup le . L a littéra

ture que je tais est d o n c liée à toutes 
ces grandes t rad i t i ons . C ' es t p o u r 
ce la que Mehmed le mince est le 
r oman q u i s 'est le p lus vendu en 
T u r q u i e 1 1 5 0 0 0 0 e x e m p l a i r e s ) . E n 
septembre de rn i e r , le j o u r n a l Aydinlik 
a fa i t une enquête sur les vi l lages 
d 'Ana to l i e de l a région d o n t j e su is 
or ig inaire e l d o n t je parie dans mes 
romans . C ' es t O s m a n J a h i n . écrivain 
lui-même q u i fa isa i t l 'enquête. L e s 
gens de ce vi l lage mena i en t depu i s 
deux ans c t demi u n e lu t t e c o n t r e de 
grands propriétaires ter r i ens p o u r le 
d ro i t à la te r re , i ls ava ient été sou t enus 
j u s t e m e n t par le m o u v e m e n t marx i s 
te-léniniste ô'Aydinlik. [.es v i l lageois 
par la i ent c o n s t a m m e n t de M e h m e d 
le m ince en d i sant : n C'est lui qui 
nous a montré la voie, nous sommes 
ses continuateurs » . Ma i s O s m a n l eur 
disa i t : « Mais Mehmed n'a pas existé, 
c'esl un héros de roman ! ». t Jamais 
de la vie, l u i répondait-on, mon grand-
père t'avait connu, il a bien existé, 
ma grand-mère nous endormait avec 
des chants sur lui ». Là<iessus, O s m a n 
J a h i n a interrogé p lus systématique
ment les vi l lageois, c e r t a ins sava ient 
lire et écrire, d ' au t res étaient tout à 
fa i t analphabètes. 11 va t i r e r u n pe t i t 
l i v re de s o n enquête. 

C ' e s l p eu l être l a première fo is 
dans l 'h i s to i re de l a littérature q u ' o n 
peut d i re q u ' u n héros sor t d ' u n l i vre 
p o u r être accepté par le peup le , au 
point que les gens re fusent l'idée 
q u ' i l n ' a i t pas vécu. C e u x des v i l l a 
geois q u i saven t lire e l écrire disent 

Ce n'est plus un héros, lut - i l bandit 
d 'honneur, qui est au centre de l'œu
vre, c'est toute la population d 'un 
village. Yachar Kenud décrit dans ce 
livre la migration des villages entiers 
vers la plaine. 
Prix ; 5 4 F . 

que j ' a i c o n n u Mehmed le m ince 
et que je n ' a i f a i t qu'écrire s a bio
graph ie . 11 y a enco re des bardes 
popula i res qui v o n t de village en 
village en c h a n l a n l d a n s les quar
t iers . J ' e n ai rencontré u n en T h r a c c , 
i l était en t ra in de racon te r M e h m e d 

L a récolte a été mauvaise. Le* pay
sans sont partHgcv entre la faim et le 
froid, la crainte du créancier et de 
Jefer, le maire. Tête de Pierre l'af
fronte. L e s villageois en fon t un saint. 

59 F . 

I l l l l t l 
D E F E R . 

le m i n c e , le r o m a n , à sa manière. 
I l le raconta i t b eaucoup m i e u x que 
m o i , i l l ' enr i ch issa i t à chaque récit 
à par t i r des réactions et de? réfle
x i o n s de l 'ass is tance . C ' e s l parce q u ' i l 
c oncen t r e e n lu i les asp i ra t ions du 
peuple que Mehmed est enlré dans 
î 'aclion des vi l lageois q u i veulent l a 
te r re . I l s l ' o n t eue , l eur lu t te a été 
v ic tor i euse . 

« P a r c e q u ' i l s ' a p p u i e s u r 
l a t r a d i t i o n o r a l e . . . » 

C ' es t auss i pa r c e q u ' i l s 'appuie 
sur la t r ad i t i on orale que le l i vre 
a eu tant de succès e n T u r q u i e â 
l 'époque. T r a d i t i o n s ora les , inspirées 
de l a v ie du peuple . J e su is peut-
être l'écrivain q u i dans le monde 
ent i e r a le p lus travaillé sur les épo
pées c l légendes popu la i r es ora les 
m a i s je l 'a i f a i t sous u n éclairage dif
férent : qu 'es t -ce que l 'épopée, qu 'est-
c e que le m y t h e . 

L e s paysans se reconnaissent- i l s 
dans vos r o m a n s ? 

Y . Kémal : O u i . Voilà c e que me 
raconta i t u n v i e u x forgeron, faisant 

a l l u s i o n à u n de mes personnages 
« Téle de Pierre ». 

D avait 9 7 a n s , il avait é lé am i 
de m o n père, U s'était réfugié très 
lo in dans la montagne : « Je vis main
tenant dans la montagne, en effet, tu 
ne sais pas ce qui m'est arrivé depuis 
que tu es parti d'ici. Cinq fois, ces 
gens dans les périodes difficiles onl fait 
de moi un saint et dès que tout allait 
mieux, ils se moquaient de moi». U 
ava i t é té p r o m u au rang de sa in t 
pendant l a sécheresse en 1933 pu is 
rejeté une fo is l a sécheresse passée. 

Q u e voulez -vous m o n t r e r dans vos 
r o m a n s ? 

Y . Kémal : C e que je v eux m o n 
trer dans mes r omans , c 'est que l ' h o m 
me est u n être q u i résiste, q u i su rmon
te les difficultés. H passe d u désespoir 
à l 'espoir , à par t i r de l'obscurité fait 
l a lumière. D a n s l 'h i s to i re , les héros, 
les v ra i s héros o n t t ou jours représen
té les asp i ra t ions de leur peuple . S i 
vous r emarquez le band i t M e h m e d 
a u n m o m e n t de faiblesse à l a f i n et 
c ' es t le peup l e q u i le p rend e t le 
pousse . J e c ro i s a u x progrès de l ' h u 
manité. J e s u i s m a r x i s t e . ï-e m a r x i s m e 
est u n couran t de pensée q u i va avec 
la v ie , avec le développement. 

Q u e l s écrivains vous ont mar
qué ? 

Y . Kémal : I l y a deux grands 
écrivains To l s l o ï , Dosloïevsky et 
même G o g o l qui s o n t très attachés â l a 
littérature ora le . J e c ro i s que l a force 
de la littérature en Or i en t c ' e s l qu ' e l l e 
est fondée s u r la littérature ora le et 
t rad i t i onne l l e . J e c ro i s que Tolstoï 
e t G o g o l ne sont pas c o m m e o n les 
a^ c o m p r i s en F r a n c e , ce sont p l u 
tôt des con t eu r s , des gens q u i r a c o n 
tent . Kt To l s to ï , s u r t o u t vers la f i n , 
ava i t la nostalgie des grands con teurs 
d ' a n l a n . E t r e attaché à cette littératu
re ora le c 'est être allaché au peuple . 
C ' es t u n e ques t i on rie t e chn ique q u i 
est très 1res i m p o r t a n t e , l a t e chn ique 
do i t nous pe rmet t r e de faire u n e 
littérature liée au peuple . C e n 'es t 
pas fac i le d 'adapter ce genre à l a 
tendance q u ' a pr i s la littérature mo 
derne et m o i , j e ne c ro i s pas que j ' a i 
encore trouvé le m o y e n . J ' a i été té
m o i n de cette littérature des grands 
bardes et con teurs d 'Ana to l i e . L e u r 
puissance et leur technique sont très 
grandes. 

Ma i s j ' a i m e bien Monta igne et 
S t e n d h a l parce que je les trouve 
rattachés à cer ta ines t rad i t ions épi
ques . S i Homère v i v a i t à notre épo
q u e , i l au ra i t écrit c o m m e F a u l k n e r . 
I l est lié à l a grande t r ad i t i on épique 
ang lo -saxonnne de Shakespeare , J o y c e . 

Propos recueillis par Léon CLADEL 
et Henri MAZEREAU 

Yachar Kémal. bion qu'il ne partage pas 
ses idées, est un ami du Parti "évolution-
naire ouvrier et paysan de Turquie dont le 
journal est Aydinlik. M a écrit la préface 
d'une brochure des marxistes-lénimsies sur 
la torture et les a défendue contre la ré
pression. 



«J'apprécie 
la brièveté» 

L a première page est t r op 
axée sur l ' i n t e r n a t i o n a l , ce 
q u i n'intéresse pas les gens 
e n p r em i e r l i eu et n l n v i t e 
pas à l ' acha t . S i le b i m e n 
sue l se veut de masse , il f au t 
g a r d e r l ' o r i e n t a t i o n q u ' a 
va i en t les premières pages 
dans les 30 premiers numé
ros o u seules c inq pages 
t ra i ta i ent d ' u n t e x t e inter
n a t i o n a l . 

Par cont re , d u N o 3 2 a u 
N o 4 9 , onze premières pages 
t ra i t en t d ' u n t i t r e in t e rna 
t i o n a l pour c i n q s u r l a s i 
t u a t i o n intérieure e n F r a n 
ce . Ce r t a i n s événements né
cess i tent une première page 
( n o t a m m e n t l ' A s i e e n ce 
m o m e n t , C h i n e , C a m b o d 
ge ) . 

P a r cont re , l ' i n t e r v i ew d e 
Pe l i kan ou le doss ie r Mao ne 
nécessitent pas u n e première 
page m a i s u n gros t i t r e o u 
u n c o i n (doss ie r C h i n e , u n e 
du dossier corse dans le 
N o 4 8 s u f f i t ) . 

U n des gros défauts de 
not re presse ( s u r t o u t p o u r le 
b imensue l ) est de ne pas 
être assez au c o n t a c t de l a 
réalité du q u o t i d i e n . 

I l y a eu des r ec t i f i c a 
t i ons n o t a m m e n t au niveau 
cu l tu re l très apprécié et pas 
secta ire !... L e s rubr i ques 
•< L e f i l de l'actualité » , 
« A u x q u a t r e c o i n s du 
pays » sont auss i très ap
préciées. 

L e s t rava i l l eu rs , et m o i 
de même, ont d u m a l o u pas 
de t emps p o u r l i r e . C e que 
j 'apprécie dans ces rubr i ques 
c 'est l a brièveté et 11nfor-
mat m n fac i le à r e t en i r et 
q u i ser t dans l ' a r gumenta 
t i o n . 

S u r les doss iers , j e s u i s 
u n peu le même ra isonne
m e n t : Us ne do ivent pas 
être denses . S i on peut les 
l i r e en p lus ieurs fo is , c ' es t 
m i e u x . D a n s le N o 4 9 , j ' a i 
apprécié les t ro is pages s i 
dérurgie et P C F , des encar ts 
avec les gros t i t r e s , des a rgu 
m e n t s expliqués s imp lement 
et q u i se re t i ennent b i en . 
Ne pourra i t - on pas fa i r e de 
même avec le dossier , en 
assoc iant u n e série d ' en 
ca r t s sur des aspects spéci
f iques d u dossier q u ' o n veut 
b i en fa ire ressort i r et des 
t ex t e s p l u s longs p o u r e x p l i 
que r ? 

S u r l a sidérurgie, i l m a n 
que du concre t . Q u e l q u e s 
r emarques : n e pour ra i t - on 
pas fa i r e des ar t i c l es t echn i 
ques sur l a m a r c h e des 
ins ta l l a t i ons d 'une u s i n e 
(agglomération, hauts - f our 
neaux , c o c k e r i e , aciérie) et 
m o n t r e r les inc idences s u r 
les c o n d i t i o n s de t r a va i l des 
ouvr i e r s . B e a u c o u p ne se 
rendent pas compt e de ce 
qu ' es t u n e ins ta l l a t i on que 
ce soit dans l a sidérurgie o u 
ai l leurs ( nava l e , mélallugie, 
e t c . ) . 

L e t i t r e du N o 4 6 : 
« Comment on assassine une 
région » est particulière
ment mauva is q u a n d o n 
connaît la campagne s u r l a 
défense de l a L o r r a i n e , de 
tel les ins ta l l a t i ons ou te l l es 
us ines . P o u r nous , c 'est sur 
t ou t les emplo is q u ' o n as
sass ine. Même s i , invo lon
t a i r emen t , o n réemploie des 
f o rmules q u i dev i ennent 
t r o p reprises dans la tête 
des gens. L e s f a chos du 
c o i n bomben t par tout 
« La Lorraine aux Lor
rains ; défendons k Lor
raine ». 

L a C G T d i t ; « Défen
dons les hau t s - f ou rneaux 
d 'Uckange » , mais e l le ne 
dît pas : défendons les e m 
plo i s . O r , les pa t r ons , e u x , 
défendent les hauts- four
n e a u x e t , p o u r les fa i r e 
t ourne r corn pet i t i v e m e n t . Us 
l i c enc i en t . N o u s , o n défend 
les emp lo i s , pas u n e région 
n i u n e Ins t a l l a t i on . 

De p l u s , o n a t endance 
à écrire les choses c o m m e 
o n voudra i t qu ' e l l e s so ient 
mais pas c o m m e el les sont . 
I l semble que ce so i t m o i n s 
évident ma in t enan t . 

D a n s l ' ensemb le , j e c r o i s 
qu 'avec les améliorations ap 
portées depuis le début de 
l a p a r u t i o n , le b imensue l 
devient de p l u s en p l u s 
l 'organe des t rava i l l eu rs 

b i en au contac t de ce qu 'Us 
v i ven t . B o n n e poursu i t e 
dans ce sens . 

Sidérurgiste (Uckange) 

«Après la lecture 
du dossier 
sur l'armée» 

D a n * lt- numéro 45 du 
b imensue l , j ' a i l u vo t re 
dossier sur l'armée. J e v o u 
dra is appor ter mes que lques 
réflexions après la l ec ture de 
ces art ic les . 

I l y a t ro is ans. j ' a i 
fait m o n service m i l i t a i r e , 

j ' a i demandé à être a sp i r an t , 
la réponse a été n o n ( o u p l u 
tôt i l n ' y en a pas e u ) , j ' a i 
d emande â fa ire le pe lo ton , 
même chose ; c o m m e j e po
sais des quest ions , c e r t a ins 
gradés ont eu la f ranch ise 
de me dire le p o u r q u o i : 
j 'étais fiché po l i t i quement 
et classé Q 6 , d o n c surve i l 
lé par la sécurité m i l i t a i r e , 
t o u s les trois m o i s un 
rapport était envoyé à l a 
sécurité mi l i t a i r e sur m o n 
compte . O n parle de l ' i n t e r 
d i c t i o n professionnel le en 
A l l emagne et en Tchécoslo
vaqu i e , m a i s c'est parei l ; 
cela prouve bien que ce t te 
armée est b i en l'armée d ' u n e 
classe sociale b i en précise et 
qu ' e l l e est, avant t o u i , là 
pour défendre les intérêts 
de c e l t e classe. L a forma
t i o n m i l i t a i r e est r id i cu l e , 
l 'aspect p r i n c i pa l d e la « for
m a t i o n » que reçoit l'appelé 
est idéologique : apprendre 
l a hiérarchie, apprendre à 
obéir, d 'amener à penser 
que le c i v i l est u n parad is . 

L'équipemeni i nd i v i due l 
d u bidasse est archaïque. 
L e casque ? Une bass ine 
quand on le compare a u x 
casques de mo to . L e s r a n 
gers ? T ' a s les pieds gelés 
s i t u restes c i n q m i n u t e s 
dans l a neige, en compara i 
son avec cer ta ines chaussu 
res de marche o u de m o n t a -

l - r a t i o n s ? D e s pou
dres de b o u i l l o n c o m m e s i 
t u avals le temps de fa i r e ta 
cu is ine . Dans l'armée amé
r i ca ine d 'A l l emagne , les râ
l i ons son i déjà beaucoup 
p lus appé t issant es. Ne par
lons pas des cu i rs l ourds et 
e n c o m b r a n t s , u n peu plus 
c o m m e en 1914 o n n o u s 
ferait porter le fagot. S i 
tu compares à l 'équipement 
ind i v i due l d ' u n a lp in iste q u i 

do i t avo i r u n casque , a f f r o n 
ter le f r o i d , se préparer à 
d e s b i vouacs , prévoir d e s 
ra t i ons pour p lus ieurs j o u r s , 
t u vo is le caractère ar
chaïque de l'équipement 
ind i v i due l . 

Pa r l ons m a i n t e n a n t de 
l ' a rmemen t co l l e c t i f , j e 
p rends u n exemple dans le 
i r a i n ( t ransport |. u n cam ion 
sur c inq est équipé d ' u n e 
12 ,7 . L ' e n n e m i d ' u n con
vo i c 'est l ' a v i a t i on , la 12.7 
c'est pour a b a t t r e d e s a v i o n s , 
d ' a c co rd pour u n p laneur , 
m a i s avec u n Mig t ' es sûr 
d 'avo i r explosé avant d ' avo i r 
tiré. A l o r s p o u r q u o i garder 
des camions équipes de 
12 .7 ? T o u t cela p rend un 
sens dans le cadre d ' u n e 
armée faisant la guerre au 
peup l e , une 12,7 dev ient 
u n e arme redoutab le p o u r 
contrôler les rues . 

U n aut re aspect q u ' i l faut 
v o i r c 'est de ne pas p lacer 
la c o n t r a d i c t i o n entre appe
lé e l r ampou i l l e . I l y a des 
appelés q u i avec d e u x barét
iez dev i ennent de v ra i s s a 
l auds , c'est souvent des 
mecs d 'or ig ine bourgeoise. 
A u début, les p e l i l s gradés 
engagés t u les considères 
souvent c o m m e îles salauds. 

( M a i s j ' a i souvent v u l a 
chose su i vante se passer : 
le cap i ta ine d i t au pe t i t 
grade engagé d 'a l igner u n 
m e c , le pet i t gradé pose 
15 j o u r s , le cap i ta ine c o n 
voque le bidasse, l ' engueule 
et j o u e sa scène d u cap i t a ine 
h u m a i n , U rabaisse à c i n q 
j o u r s . Mais au bout de 
que lques mo i s , au cours 
de miss ions o u de manœu
vres o n apprend à connaître 
les pe l i t s gradés, à c o m 
prendre p o u r q u o i i ls sont là 
c t à voir le visage hypoc r i 
t e et bourgeois des o f f i c i e rs . 

F a c e à l ' U R S S , chez, les 
engagés, c 'est la t rou i l l e , le 
défaitisme. * o n t i endra 
t ro is j o u r s , et ensu i te j e me 
t i r e » . Peut-être dans cer
ta ins secteurs de l'armée 
( a v i a t i o n , mar ine ) l a mon 
t a l i l c est différente. 

Le Havre 

«La bande 
dessinée fait 
partie de la 
culture courante» 

D a n s le b imensue l , i l 
est dommage que l ' o n ne 
par ie pas p lus de la b a n 
de dessinée. CeUe-c i est très 
lue chez les j eunes et les 
mo ins j e u n e s . Cer ta ines pré
sentent des aspects intéres-

Cett/x/vf &« àh 

sants ; par e x e m p l e , a u x 
edi t tuns Da rgaud , Histoires 
fantastiques de Chr i s t i n et 
B i l a l ; La ville qui n'exis
tait pas, « La croisière des 
oubliés, présentent aussi des 
aspects pos i t i f s . 

L a bande dessinée fa i t 
par t i e de l a e u h u r e couran te 
ac tue l l e . S o u v e n t , elle a 
des aspects négatifs. 11 f au t 
les dénoncer ; de même 
pour la sc ience- f i c t ion . 

Tours 

«Continuer 
les interviews» 

L'amélioration de Y Hu
manité rouge b imensue l l e 
et quo t id i enne progresse po
s i t i v ement . D a n s le N o 4 8 , 
le doss ier s u r l a C o r s e était 
r i che de po in ts impo r t an t s 
que nous . Français, ne c o n 
naiss ions pas . L e t i t r e 
— IHumanité rouge — du 
N o 4 9 prend m o i n s de 
place et ce la est nécessai
re pour la présentation de l a 
couve r tu re . I l faut c on t inue r 
les in t e rv i ews des person
nalités progressistes ou c o m 
munis t es q u i lu t t en t c o n t r e 
l ' e xp l o i t a t i on de l ' h o m m e 
par l ' homme à t ravers le 
monde ( l e c oup l e K - h • 
y a n . J i r i P e l i kan . . . ) . 

Mais j e souha i te ra is u n 
développement d u f ront c u l 
tu re l ; des ar t i c l es app ro f on 
dis sur J a c q u e s H i g e l i n . 
B e r n a r d L a v i l l i e r s , J o a n -
Pau Verd i e r q u i , malgré 
l eur côté « R o c k stars » , 
sont très écoutés par la j e u 
nesse révoltée des quar t i e r s 
popula i res de l a région pa
r is ienne et de prov ince . 
P o u r q u o i pas des ar t i c l es 
s u r IT i i s to i r e vue par des 
marx i s t e s , sur le r o c k , l e 
b lues , le j a z z (Cha r l i e M i n -
gus est mor t récemment ) , 
sur le e o u n t r y , le ha rd -
r o ek . le reggae jamaïcain 

( J i m m y C l i f f v ient de chan 
ter à Par i s ! ) . 

J e su is d 'accord avec 
p lus i eurs l ec teurs q u i ont 
écrit p o u r demander que 
l ' o n p u b l i c en f eu i l l e t on 
des e x t r a i t s de r o m a n s po
pula i res : Germinal de Z o l a , 
Le patriote de H a n S u y i n , 
L'espoir de M a l r a u x , Les 
communistes d ' A r a g o n . 

Pourquo i pas non p lus 
u n dossier s u r la p s y c h i a 
t r i e : q u i est f ou ? Où est l a 
normalité dans u n E t a t 
bourgeo is ? L a psych ia t r i e 
au service de l a répression. 
I l f a u t , c o m m e le d isa i t s i 
jus t ement u n camarade de 
G r e n o b l e , par t i r de c e que 
les gens v ivent et c o m p r e n 
nent "pour a l ler p lus l o i n . 
E t sur tout c on t inue r l ' a r t i 
c le h i s to r ique en dernière 
page. 

J'espère que m a le t t re 
a idera les camarades du 
comité de rédaction à faire 
de no t re j o u r n a l u n jour 
nal de masse q u i par le des 
problèmes q u i intéressent 
l a p lus large masse des 
t rava i l l eu rs manue ls et in 
te l l ec tue ls . 

Eric 
étudiant en droit 

Corbeil (Essonne i 

«Des dossiers, 
pas des pavés» 
L e s pho tos sortent très 

m a l , e x e m p l e le numéro 4 3 . 
I l faut fa ire appe l a u x ca 
marades p o u r qu ' i l s a c c o m 
pagnent leurs c on t r i bu t i ons 
de pho tos cor rec tes (ça dé
passe le cadre du c o n 
cours d o n t les résultats ne 
seront ut i l i sab les qu'à l ong 
t e rme ) . 

L a l is te des doss iers e n 
c o u r s semble trop « fo rmel 
le » ( p a y s a n s , E u r o p e . P C , 
P S , C F D T ) . L e s sujets do i 
vent être beaucoup p l u s l i 
mités au l i eu d ' ana l yse r la 
C F D T , voir spécifiquement : 
la préparation d ' u n congrès, 
t e l s y n d i c a t C F D T , teUe 
o r i e n t a t i o n confédérale 
( c o m m e n t ça se concrétise 
a u x d ivers échelons et à l a 
base) ; au Heu d'étudier le 
P C F en ent ie r , vo i r par 
e x e m p l e l a po l i t ique dans 
les municipalités à majorité 
P C F o u à minorité P C F , 
l'activité dans les ceUules 
et les quest ions , l a presse 
locale du P C F , les opi
n ions de mi l i t an ts s u r 
l ' U R S S , le V i e t n a m , l a C h i 
ne , M i t t e r r and , l eurs élus 
l o c a u x o u n a t i o n a u x . O n 

n 'ana lyse pas assez l a pra t i 
que des organisat ions de ba
se . J e vous propose d 'autres 
sujets : les comités d 'entre
p r i s e , les élections profes
s ionne l l es , q u i sont les can 
d idats l i b r e s ? ( 1 4 % des 
v o i x ) , le déclin de l a C G T 
p o u r q u o i ? 

Ma i s des dossiers o u i , pas 
des pavés ! E x e m p l e le 
doss ie r sur l a v io lence : s i x 
pages dans le numéro 4 3 . L a 
tab le ronde réunie par le bu
reau de L i l l e ( in i t i a t i ve 
intéressante à met t r e en 
e x e m p l e pour d 'autres sec
t eurs ) est coincée s u r t ro is 
c o l onnes compac t es entre 
des mauva i ses photos e t des 
t e x t e s sur f ond tramé gris ! 
U n t e x t e p lus aéré per-
m e l t r a i l une « doub l e » lec
t u r e . L e dossier des numé
r o s 4 4 et 4 5 sont de mei l 
l eure qualité m a i s a t t en t i on 
a u x photos . 

( e x t r a i t s ) 
M a r c e l , employé - Rennes 

«Donner des 
arguments 

matérialistes» 
J e i r o u v e que le b i m e n 

s u e l devenait p lus d i f f i cUe 
a l i re . L e s textes étaient 
t r op serrés j u s q u ' a u N o 
4 5 précisément.. I l dev ient 
m o i n s v ivant qu ' a van t . L ' a 
mélioration du quo t i d i en 
n ' y est sans dou t e pas étran
gère. I l m a n q u e des ar t i c l es 
s u r l a sc ience , s u r l e s décou
vertes , les progrès réalisés. 

I l y en a très peu dans le 
b imensue l . Ma i s c 'est a n n o n 
cé dans l ' a r t i c l e page 2. O u i 
au dossier en h u i t pages e t 
excep t i onne l l ement douze , 
mais pas de dossier de 
se i ze pages q u ' o n n ' aura pas 
forcément le temps de l i re . 
T o u t est dans l 'ar t de l a 
mise en page, e n fa i t . 

L e s thèmes à t ra i t e r , le 
m o u v e m e n t des non-alignés 
(h i s to r i que , leaders, phases 
de développement, '>a n a t u 
re d u m o u v e m e n t ) , les ins
t i tu t s de sondage, l ' E N A et 
au t r e s f o rmat ions des h a u t s 
cadres de l ' E t a t . L e rac is 
m e a i l l eu r s q u ' e n F r a n c e , l a 
bande dessinée po l i ( i que ) . 

E c o n o m i s t e . V i t r y 

«Un seul article 
sur les femmes 
en trois mois» 
D e p u i s t ro is m o i s dans 

le b imensue l est p a r u u n 
seul art ic le ( N o 4 3 ) sur les 

f e m m e s , soit u n ar t i c l e 
sur s i x numéros. 

D a n s l ' a r t i c l e s u r le co l 
l oque à p ropos de la p i l u l e 
on sentait v is ib lement que 
cet a r t i c l e avait élé fait 
à pa r t i r d'idéer prises ça 
et là et q u ' i l ne s ' ap 
p u y a i t pas sur des e n 
quêtes e l des expérien
ces. 

O n a souvent des e x e m 
ples d ' u n e c r i t i que de f i lms 
personnes ou autres , à l a f in 
de l ' a r t i c l e on souligne l 'as
pect sex is te d u personnage 
( m a i s en f in de compt e 
c o m m e u n e chose s e c o n 
da i r e ) . S i cet aspect était 
le r a c i sme , le considéreriez-
vous c o m m e secondaire , 
( e x e m p l e : l ' a r t ic le sur le 
chan teur R e n a u l t ) . 

N o u s proposons une r u 
b r i q u e régulière à périodici
té cons tante . 

D e s lectrices 
(Fac de Vincennes) 

«Des articles 
s'adressant 

à la jeunesse» 
K n gros, je me suis re

trouvé dans les c r i t i ques 
apportées pa r le camarade 
de Grenob l e : « J ' e n avais 
gros s u r le c œ u r » , dans le 
numéro 4 8 u n o t a m m e n t 
sur l a trop grande impor 
tance des ques t ions inter
na t i ona l es . L e dossier c ' es t 
u n e bonne chose , mais ne 
pas re fa i re ce lu i sur le c o n 
grès de l a C G T où U fal lait 
déjà être pas m a l m i l i t an t 
p o u r le l i re s u r t o u t l ' i n t r o 
d u c t i o n . 

J ' a i trouvé le dern ie r avec 
P e l i k a n u n peu long ( d o n c 
le dossier , i l do i t être pas 
t r o p l ong , mais pas trop 
c o u r t ) . J e pense q u ' i l faut 
renouve le r les art ic les s 'a
dressant p lus spécialement 
à l a j eunesse te l ce lu i s u r 
l 'armée, c e q u i peut per
m e t t r e de di f fuser le bi
m e n s u e l à des jeunes a m i s , 
frères ou sœurs. 

Que lques suggestions 
— dossier sur l a méde

c ine o u l a santé e n général 
(inégalités devant l a san
té , les hôpitaux, hospices 
H P , médecine du t rava i l , 
t r ava i l l eu rs hosp i ta l i e rs ) . 

O n cause beaucoup de 
l ' A l l emagne pourquo i pas 
n o u s ? E t aussi le spor t 
( f o o t ) , écologie, c onsomma
teurs . 

François - S t - B r i e u c 



L a dure vie des paysans des contreforts du Mont Taurus en T u r 
quie q u i doivent chaque été descendre dans la plaine d 'Adana pour y 
cueill ir le coton. V o i l a ce que disent les livres d u romancier turc 
Yachar Kémal. Formé a l'école des bardes et des troubadours q u i 
parcourent encore les villages de sa région natale, Yachar Kémal, à 
partir du peuple des petits paysans d 'Anatol ie , de leurs luttes e l de 
leurs révoltes contre les beys. les grands propriétaires terriens a su 
créer une vaste épopée paysanne. Ët la puissance de chant résonne, 
dépasse depuis longtemps les frontières de la T u r q u i e , O n a parlé de 
lui pour le prix Nobel. Mais, l'ail encore plus extraordinaire, 1rs 
paysans d'Anatolie racontent maintenant les aventures de son héros, 
le bandit Memed le mince. I ls l 'évoquent quand ils occupent les terres 
des grands propriétaires. Nous avons reeontré Yachar Kémal de 
passage à Paris. I l a parlé de ses romans a Léon Cladcl . 

YACHAR 
K E M A L 

L'épopée 
de la 

paysannerie 
turque 

P o u r q u o i v o i r e œuvre est-elle cen
trée sur la paysanne r i e ? 

Y . Kémal : T o u t e m o n œuvre n'est 
pas centrée sur la ques t i on paysanne . 
Par e x e m p l e , dans ma dernière œuvre 
q u i s 'appe l l e «i La Mer s'est fâchée », j e 
r a c o n l e l a v i l l e d ' I s t a n b u l . Dans c e t l c 
tr i logie dont d e u x v o l u m e s o n l déjà 
é té écrits, je m o n t r e le passage d u 
système féodal au syslème cap i ta l i s t e . 
Là . j e parle de la vi l le et des ouv r i e r s . 
E t i l est v ra i que l a p lupart de n ies 
œuvres s o n t centrées sur la paysanne
r i e e n T u r q u i e . 

J e s u i s né à T c h o u k o u r - O v a dans 
la C i l i c i e , au pied d u M o n t T a u r u s . 
L e vil lage même s 'appel le G d k c e l l i 
e t o n y par ia i t le Turkmène. M o n père 
était p a y s a n . Jusqu'à l'âge de 2 7 ans 
je su is resté p o u r a ins i d i r e dans ce 
vi l lage, j ' a i d ' abo rd surveillé l ' a r rosa
ge des c h a m p s de ri/., t 'ai l'ait ça suc 
c ess i v ement p e n d a n t hu i t a n s tous les 
étés, j ' a i travaillé c o m m e laboureur 
dans les c h a m p s de c o l o n , j e condu i 
sa is u n t rac t eur , j ' a i travaillé d a n s u n e 
us ine . Mais m a pro fess ion préférée 
a été ce l l e d'écrivain publ ie (j 'écri
va is les lettres des gens q u i ne sa

vaient pas lire n i écrire». J ' a i sûre
m e n t fa i t plus de vingt métiers a v a n t 
de m e lance r dans le j o u r n a l i s m e . 
J ' a v a i s 2 6 - 2 7 ans en 1 9 5 1 q u a n d 
i ' a i commencé à être j ou rna l i s t e . 
Pendant les douze premières années de 
m o n t rava i l au j ou rna l , j ' a i parlé d u 
peuple d ' A n a t o l i e , des paysans q u i 
n'étaient pas connus dans les grandes 
v i l les . 

V o s r o m a n s sont- i l s liés à l ' a c tua -
li lé soc ia le des paysans de T u r q u i e ? 

Y . Kémal : l .a première fois que 
j ' a i eu a f f a i r e à la po l ice et que j ' a i 
é té emprisonné, j ' a v a i s 17 a n s et 
c ' e s l c onsc i emmen t à p a r l i r de c e l t e 
époque que toutes mes ac t i ons o n l 
été d u côté d u peuple et des prolétai
res. J ' a v a i l beaucoup d ' a m i s p a r m i 
les ouv r i e r s . 

V o s r omans sont - i l liés aux tra
d i t i o ns popula i res turques ? 

Y Kémal ; O u i , j ' a i été très mar-
que par les légendes que l ' on r a con 
ta i t dans m o n vil lage. Q u a n d j e t a i s 
e n f a n t , des poètes c o m m e les t r ou 
badours passaient dans les vi l lages 
pour chan t e r leur épopée. C 'est 
a l eur école que j ' a i appr i s à écrire 
des poèmes. I l ne faut pas o u b l i e r 
que j e su is méditerranéen. J e su is 
I héritier de la grande t r a d i t i o n litté
ra i r e des Turkmènes qui peup la i ent 
m a région. 

C 'est u n peup l e habilué à la ré
vol te . L e de rn i e r soulèvement c on -
Ire l'autorité s 'est p rodu i t c i n q a n s 
a v a n l n ia na issance . D a n s ma jeunes
se , o n disait enco r e les légendes, les 
l amen ta t i ons de la défaite infligée 
par les o t t o m a n s l'Etat a décrété 
un firman antre nous; lé firman 
appartient au padt stiah ». 
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